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INTRODUCTION 

Le tome 8 de l'Atlas linguistique de la Wallonie est le troisième d'un ensemble de trois 
volumes portant le titre général: La terre, les plantes et les animaux. Les tomes 6 et 7, qui parai- 
tront ultérieurement, traitent de la terre et des plantes. Le présent volume a pour objet les noms 
des animaux sauvages (mammifères, oiseaux, poissons, insectes...) (notices 1 à 167) et le voca- 
bulaire relatif aux techniques de capture que sont la chasse, la «tenderie» (capture de petits 
oiseaux au moyen de pièges, de gluaux ou de filets) et la pêche (notices 168 à 194). 

D'emblée, on louera l'abondance et la haute qualité des matériaux lexicaux recueillis par 
Jean Haust et par ses successeurs, en précisant que pour le domaine onomasiologique concerné, 
il était temps de faire la moisson. Plusieurs espèces animales bien représentées il y a cinquante 
ans se sont depuis raréfiées: quelques-unes avaient d'ailleurs déjà disparu au moment de 
l'enquête: interrogeant sur le nom de l'alose, Haust ne recueillait de souvenirs que chez les plus 
âgés de ses témoins. Au surplus, les liens ne cessent de se distendre entre l'homme et son milieu 
naturel; quels résultats donneraient aujourd’hui des questions comme «ver blanc du hanneton» 
ou «fils de la vierge»? Et pour ce qui est des méthodes traditionnelles de capture des animaux, 
elles ont aujourd'hui été remplacées par des techniques modernes, plus efficaces... 

Notre tâche a consisté à éditer avec le plus de fidélité possible l'ensemble de ce trésor, dans 
toute son abondance — rien n'a été laissé de côté, mises à part quelques données folkloriques, 
dont la spécificité rendait préférable une publication séparée — et à l'expliquer. Pour les mots, 
nous nous sommes efforcée de situer l'explication dans un cadre gallo-roman, en particulier en 
recourant constamment à l'admirable outil qu'est le FEW; nous espérons simplement, par cette 
démarche, rendre nos matériaux utilisables pour une synthèse ultérieure. Quant aux liens entre 
mots et choses, nous avons veillé à dégager, chaque fois que c'était possible, les traits saillants 
de chaque unité onomasiologique qu'est une notice d'atlas. 

Il restera à inventorier en détail les moyens que les parlers belgo-romans ont mis en œuvre 
pour constituer leur fonds propre (non hérité) de dénominations et à évaluer le rendement de 
chacun de ces moyens. On se bornera à signaler ici la fréquence des relations entre le nom d'un 
animal et son aspect ou son comportement. L'aspect du corps fournit directement la dénomina- 
tion ("oré-merle' et "mauvis d'or" loriot, 'jaunisse' bruant), ou par l'entremise d'une synecdoque 
(gros-bec' moineau ou bouvreuil, "sept-ceils' lamproie) ou d'une métaphore (interne au domaine 
zoologique, pour 'couleuvreau' orvet, 'crapaud-volant' engoulevent; externe, pour ‘cardinal 
chardonneret, "maréchal", nom de divers oiseaux et insectes noirs). Le nom découle de l'obser- 
vation du comportement ('fouillon' taupe, de 'fouiller' fouir; 'pique-bois' pivert), de l'habitat 
(wandion punaise, de wan mur, 'raine córéte' rainette, de córe coudre) ou de l'alimentation de 
l'animal (pike-massé pinson des Ardennes, de massé chanvre, "lerre-aux-poules' autour, propre- 
ment ‘voleur de poules"), ainsi que des croyances relatives à ce comportement ('crapaud-venin' 
crapaud, 'troue-pied' lamproie). Particulièrement fréquentes dans les désignations des oiseaux 
sont celles que motive, directement ou non, le cri de l'espèce: l'appellation est parfois formée 
à partir d'un verbe désignant le cri (huflô bouvreuil, de hufler siffler), plus souvent dérivée 
d'une onomatopée censée le reproduire, parfois tirée d'un mimologisme (paye-tès-dètes caille, 
de paye tès dètes!, interprétation mimologique du cri de la caille). A ces facteurs lexicogéniques 
descriptifs, s'ajoute le processus qui consiste à créer un nom, à l'origine affectif, à partir d'un 
nom de personne (märticot singe, pákéte pie, piérot moineau). 
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Ceux qui fréquentent l'atlas wallon savent qu`on n'y trouve pas seulement une liste sèche 

de formes correspondant à l'intitulé de la notice, mais aussi quantité de renseignements complé- 
mentaires sur les sens et les emplois des mots, ou méme sur leur perception; qu'ils soient four- 

nis par l'enquéte ou recueillis par l'éditeur dans la documentation livresque, ces compléments 
contribuent à combler partiellement le fossé qui sépare un atlas d'un dictionnaire. À ces rensei- 
gnements proprement lexicologiques s'ajoutent parfois des indications qui visent, en première 
analyse à tout le moins, les réalités désignées. Particuliérement intéressantes nous paraissent, 
dans l'ALW 8, celles qui concernent la classification des espèces animales et les sentiments et 
croyances que les animaux inspirent. La diagnose populaire ne recoupe que rarement la classifi- 

cation scientifique, les deux analyses ne procédant pas, on le conçoit bien, selon les mêmes cri- 
tères: le hibou est considéré comme le mâle de la chouette (relation perçue aussi entre le crapaud 

et la grenouille), la «fourmi volante» érigée en «espèce»; et c'est, pour le peuple, la couleur du 
plumage ou le chant qui sont les critères réellement opérants pour distinguer entre les «espèces» 
de pinsons, de grives ou de fauvettes. Quant aux sentiments qui lient l'homme à l'animal, ils 
transparaissent dans les expressions faisant intervenir des noms d'animaux ou dans les sens 
secondaires que ces mots ont pris. Diverses croyances particulières ont enfin fait l'objet de nota- 
tions en marge de l'enquéte: la salamandre téte les vaches et transmet la gale; la coccinelle dit 
l'heure ou le temps qu'il fera; la libellule tue. Cette composante psychique se révèle souvent 
aussi utile pour la recherche de la source des désignations que les informations objectives sur 
l'aspect ou le comportement d'un animal. 

Pour les principes généraux de la méthode d'édition dans l'ALW, on se reportera aux intro- 
ductions des volumes antérieurs; celle du tome 3, par Elisée Legros, est spécialement éclairante 
pour l'ensemble des questions qui concernent davantage les volumes de type lexicologique. 

Nous reléverons ci-dessous quelques traits caractéristiques du présent volume. 
Forme et substance. Le lecteur remarquera qu'à côté de certaines notices où une atten- 

tíon scrupuleuse est accordée aux signifiants dans toutes leurs variantes (celles-ci présentées 
dans le corps méme du tableau, séparées par des barres obliques, ou dans les notes), d'autres 
notices négligent totalement ou partiellement ces données pour s'en tenir à une forme typisée 
indiquée entre demi-crochets. Pourquoi ces attitudes divergentes? C'est qu'il nous a semblé 
nécessaire de distinguer les cas ou la substance du signe était réellement le centre d'intérêt 
principal de la notice (notices monotypes comme NID, LOUP, POU, ou faisant apparaitre des 
types lexicaux spécifiques au volume 8, comme TAUPINIÈRE, FOURMI) des cas ou la forme nous 
paraissait plus digne d'intérét que la substance, et où une trop grande attention à cette dernière 
risquait de noyer les contours de l'analyse; une présentation plus abstraite met mieux en 
évidence la structuration du lexique. Pour prendre un exemple simple, ce qui permet de déga- 
ger la formule selon laquelle le wallon nomme le verdier, c'est l'identification dans le second 

élément de l'ensemble des syntagmes ‘verte linette', "verte linotte’, "vert friyon', "vert gris”, 
etc., ainsi que ‘jaune linotte’, passim, des types lexicaux signifiant 'linotte'. On fera remarquer 
que dans des cas semblables, on a parfois superposé à la typisation du signifiant, entre demi- 
crochets, une typisation du signifié, entre guillemets francais (dans l'exemple choisi, «linotte 
verte» et «linotte jaune»). 

Cartes. La proportion importante de cartes par rapport au nombre de notices distingue le 
tome 8 des volumes lexicaux antérieurs, et vraisemblablement d'autres volumes qui le suivront. 
C'est que l'étude du champ onomasiologique de la faune bénéficie au moins de deux circons- 
tances particulières: les notions y sont le plus souvent clairement délimitées (on n'hésite pas sur 
ce qu'est un écureuil), et le nombre de formes ou de types géosynonymes est, en général, res- 
treint. En d'autres termes, les conditions onomasiologiques sont optimales pour l'établissement 
de cartes significatives. 
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Les cartes montrant les traitements divergents d’un mot hérité sont nombreuses, mais il ne 

manque pas de cartes illustrant les innovations par rapport à ce fonds primitif. Dans la présenta- 

tion, on n'a pas hésité: — à dissocier deux plans d'analyse de niveaux différents (par exemple 

phonétique et morphologique), afin de les faire mieux ressortir l'un et l'autre; dans ce cas, on 

réserve à l'un des plans la présentation par symboles, à l'autre, la présentation par des hachures 

(v. notamment PUTOIS, SANGLIER, ROITELET), ou par des traits (v. notamment ROUGE-GORGE); = 

à reporter sur une carte les limites d'une autre carte (ainsi les limites de 'chardon', sur la carte 

CHARDONNERET; celles de 'mouchon' oiseau, sur la carte MOINEAU), dans le but de visualiser 

l'interprétation des faits; — à combiner sémasiologie et onomasiologie, pour permettre, par 

exemple, de comparer, sur la carte MULOT, l'aire de 'rate' au sens de 'rate' à celle du méme type 

au sens de ‘mulot’. 

Index. Afin de favoriser des accés multiples à la matiére, nous avons ajouté à l'index des 

formes habituel (qui inclut ici: les déterminés, notés par d, et les déterminants, notés par d'; des 

formes romanes non wallonnes; quelques rubriques systématiques, comme COMPARAISONS ET 

LOCUTIONS, CROYANCES, MIMOLOGISMES, MÉTÉOROLOGIE), un index des étymons cités dans les 

commentaires et les notes, ainsi que les références aux volumes des Mors d'origine inconnue ou 

incertaine du FEW. 

Abordant les études de dialectogie wallonne, le débutant jouit du grand bénéfice d'étre 

guidé par de bons maitres, qui lui offrent des modèles de rigueur et de probité. À Monsieur Jean 

Lechanteur, qui a éveillé notre intérét pour le prodigieux trésor dialectologique qu'est l'enquéte 

de Jean Haust et qui a suivi l'élaboration de ce volume avec attention, et à Monsieur Louis 

Remacle, qui l'a lu attentivement et nous a prodigué maint conseil, nous exprimons notre pro- 

fonde gratitude. 
Les suggestions de Jean-Marie Pierret, professeur à l'Université de Louvain-la-Neuve, de 

Jean-Pierre Chambon, professeur à l'Université de Strasbourg, et de Pierre Swiggers, chercheur 

qualifié du F.N.R.S., nous ont permis d'améliorer notre travail sur de nombreux points. Nous les 

remercions vivement de nous avoir donné de leur temps. 
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Bat. — W. BaL, Lexique du parler de Jamioulx [Th 24], Liège, 1949. 
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TOME 8. — NOTICE 1 

1. BÈTE 

Q. G. 325 «on va soigner les bêtes tout a l'heure». 

Le mot ‘bête’ illustre le trait! du ë entravé 

par + consonne; on comparera cette not, à 

ALW 1, c. 95 TÈTE?. 

+ FEW 1, 340b bestia H l. 

L. *biésse...: byés S 29, 36, 37; Ch.. 
72,5, 14 (var. byèb), 24, 29, ‘32, 43 (var. E 
46, 53 (comp. bét), 54 (q. 397: v. bèt); Ni 1, 2, | 
‘5, 6,9, 10, 11, 714, 17, '24, 26, 28, 39-61, ‘62, 
‘66, 72,74, 80-112; Na... ; Ph 6-53, 54 (comp. 
bét), 61, 69 (var. bèt | bài), 81 (comp. Pen 84 
(var. bét / bèt); Ar 1; D 7-120; W...; H...; 

L...; Ve sauf 34; My; Ma sauf 42; B...; Ne 4, | 

i 9 (comp: bët), 16, 719, 20, 26, 49 (var. bés) | 
byes Ni 19, 20; W ‘2; Ma 42 | hyès/b,yès? Ni 
36, 38. 

IL *biasse: byas Ar 2; Ne 14, 15. 

III. *biésse, biésse: byès Ve 34 | hyès / byés 

Ne ‘23, 24 | byés D 136; Ne 11, 22, 31 | byès/ 
byés D 123 (comp. bét), 132 | byés Ne "21. 

IV. *bi,,sse ...: bi5/ bés / bis Ni 33. 
= V. *bésse, bêsse: bës Ne ‘48, 76 | bés | bès 

Ne 47, 60 | bes Ne 32, 33, 43, 57 | bès | bès Ne 

39, 51 | bés/ bés Ne 44 (comp. bèt), 49 (var. 

byès), 63. 
VI. *biéte ... 

1 (ou bréit, 37, 39, 43 (var. bé,ét ...), 48 (var. 
béyét), 58, ‘71, 99; A 1, 20, 37, 44, 50,52, 55, 
60; Mo... (var. bét Mo 20, 37); S 1, 10, 13, 

31; Th 14 (var. byès), 25; Vi 35 | b;èt To 27, 78 
| bjyèt A 28 | byét Vi "Ap, 

VIL a. "be... ` biet) bit Vi 46| bit A 2; 

Vi 47 | bi,t Vi 37, 38, 46 | bist To 6 (var. ber) | 

byét No 3 (var. byèt) | biyèt | béyèt | | biet A '18 

| béyèt | bayët | | biyét A ‘13 | b&t | bè, t | béyèt A 
12 | bé èt | byèt | b;èt To 43 | bèyèt / byèt To 48 
| beit /bè.t To 73 (var. bèt) | bèt {bèt To 24 
Gen bèt) | bé,t | bé,t To 94 (var. bèr) | b,et To 
13 (var. bet / bet) || b. *bite ...: bit/ bit A 7 | bit 
Vi /32, 43 | bit / bit S 6. 

VIII. *béte, *béte, “béte...: bèt Mo 20 
(var. byét), 37 (id.); Th 43 (var. byès), 62, 72; 
Ni 33 (q. 397, v. bis...); Ne 44 (1920, v. bés 
bés) | bèt | bët To 28 | bet / bèt To 13 (var. bet) 
| bër To 24 (var. béd...) | bét | bét (bet To 2 | 

bèt No 3 (v. byét ...), '5; To 73 (var. bèt}, 94 

: byèt No 3 (var. byé,t), ‘4; To 

(var. b,ér) | bet / bèt To 7 | bèt / bèt No 2 | bèt / 

bèt | bet No 1 | bèt / bët Th 54 | bèt To 6 (var. 
bist); Ne 9 (“ké sale ^! 397, mais “ké niche 
biésse! au sens propre); Vi 6^ | bèt / bèt Th 64 
(v. byés), 73, 82; Ph 69 (var. byés), 84 (id. ), 86; 

Ne 69; Vi 2, 18 | bèt j bèt Vi 25 | bèt/ bét Ph 

79: Vi 8, 13, 27 | bét Th '51, 53 (397; v. byés); 

D 123 (1924; v. byés...); Ne 65; Vi 16, 721, 
225, 

1 Complétée par les q. 227 «il ne faut 

qu'une mauvaise bête pour infester toute une 

étable», 327 «... “liter, (les bêtes)», 329 «les 
bétes crèvent quand elles ont mangé trop de 
trèfle», 332 «lâcher (les bétes)», 397 «quelle 
sale béte! Comme il crie fort...», 1924 «ga 

grouille de bêtes sur sa tête». On n'indique pas 
l'origine des var., sauf s'il s'agit d'une var. 
isolée qui n'apparait qu`aux q. 397 ou 1924 
(sens particuliers de "bète'). 

? La richesse des var. relevées pour 'béte' 
pourrait aider à éclaircir l'origine de certaines 
formes, en particulier des formes occidentales 
du t. "bie... (VITa); v. à ce sujet les n. 4, 5 de 
ALW 1, Le, 

3 Comp. la seconde var. à la forme voisine 
big: $ Ni 33. 

* La q. 227 offre, pour Vi 6, la curieuse var. 
bést. 

“ La q. 1924 reléve une seule attestation de 
la forme redoublée 'bébéte': *bébéte S 6. Le t. 
est largement connu: (a) tantót sous des for- 
mes en -i- (comp. *bisteii "bét-oi' bétail, vol. 

ult, et, dans ce vol, “bisse, -che dans le 
composé 'béte *(a)balowe', not. 127 HANNE- 
TON, Á”), avec le sens "bestiole, insecte ...': DL 
*bibisse, VILL. et SCIUS id., LÉON., PIRS., COPP, 
*bibiche... et comp. Mass. *bibisse verge (t. 
enfantin); adj., intrigant, peu délicat; v. FEW 
1, 341a; (b) tantôt sous des formes en -é-, avec 
les sens "simplet, nigaud ...” (comme en fr.): 
Li£G. “bèbéte, Gloss. S'Lég. *bébéte...; v. 
FEW 1, 342b. — Une var. *didisse bestiole, 
synon. de “bibisse est relevée par DEFR., Faune; 
on en rapprochera Mons *didiche viande (t. 
enf.) FEW 21, 468b. 
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2. MALE (carte 1) 

Q. G. 333 «un mâle: une femelle». 

gen 
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Ge iy Ie 

D 2 a 
ke é n w 

z À y 

Q ‘mix 

L: ‘mire 

Ailleurs, "méie, an de, -ô» 

La carte et le tableau isolent le trait! parti- 
culier aboutissant à “maye, -á-!. 

+ ALF 804; BRUN., Eng. 954; FEW 6/1, 
425a mascülus. 

A. l. “maye, -à-...: may H 21, 27, 28; L 
61, 85, 87; Ve 31, 34-47; My 1, 3-6; Ma 20, 
53; B 2-11, 14, 15 | -à-, -à- D 34, 64; W 1, “8, 
“9, 10, 13, 30, 35, 36, /39, ‘42, /56, 66; H 2, 8, 
46-53, 68; L 4, 35, 45, 106, 113, 116; My 2; 
Ma 2-19, 24, 29; B 12 | -ó- H 67; L 1, 7, 14, 
29, 39, 94, 114; Ve 1, 24, 26, 32 | -ó- L 2, 19, 
'32, 43, 66, 101; Ve 62, 8. 

II. *mále, -a- ...: mal To 2, 13, 28, 43, 94; 
A sauf 60 (lac); Mo 1, 9, 23, 42, 44, 79: S 1- 
19, 36, 37 (-à,-); Ch 16, 26, 28, 43, 63, '64; Th 
"2; 5, 24, 25, 53, 62; Ni 1, 38, 39, 72, 90, 112; 
Ph 45, 54 (mieux que -ó-), 69, 79, 86; D 123, 
132; W 21; Ma 42, 51; B 16, 21, [22 (au sens 
‘verrat'}}, 23-33; Ne 11-16, 24-47, 57, 60, 65- 
76; Vi 6-16, '21, 22-47 | -à- To 1 (-art-), 27, 73; 

Vi 2 | -a- No; To 7, 37, 39; Mo 41, 58; S 31; 
Th 14, 29, 43, 54, 64, 72, 73, 82; Ne 49, 63; Vi 
18 || *mále ...: mòl, A To 6, 24, 78 (-à-), 99; 
Mo 17, 64; S 29; Ch 4; Th 46; Ni 19, 20, 33, 
36; D 30; W 3, '32, ‘45, 59, 63; H 1, 37, 38, 
‘39, 42, 69 | -ó- To 48, 58; Ch 27 || *móle ...: 
méi À 55; Mo 20, 37; Ma 39 | -ó- Ch 33, '54, 
61, 72; Ni 2-17, 26, 28, 45, 61, 80, 85, ‘92, 93- 
107; Na; Ph 6-42, 53, 54 (ou -à-), 61, 81, 84; 
Ar; D 7-25, 36-58, 68-120, 136; Ma 1, 35, 36, 
43, 46; Ne 4, '5, 9, 20, '22, '23, 51, 65 (arch., 
v. -&-) | -&- To 771. 

B. 'pére'?: pér Ma 40; B 9 (pour les lapins), 
28 (ordinair!). 

' Il semble que c'est le s de mas(cu)lu 
qui est responsable de la palatalisation du /. 
Un trait' semblable s'observe pour ins(u)la 
> ‘île, mais parfois “iye (d’où qqfs tihe, 
*itche), cf. REM., A; 88 et DW 13, 1985, 114- 
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| 117 et, parallèlement, pour le groupe s + n: 
as(i)nu > *ágne, frax(i)nu > *frágne, 

cass(a)nu > *tchágne, cf. Rem., h, 89-90 
et ALW 6, not. FRÊNE et CHÊNE (a par.). 

? «En langage très vulg, on salue qqfs 
móy! (simple interjection)» Ve 6. Ce mot, que 
le tém. interprète appart comme ‘mâle’, est 
rattaché par J.H. (fiche de l'enq.) à Pall 
Morgen. Le tém. a peut-être rapproché mòy! 

15 

de “léd maye vilain merle, “binamé gros M., t. 

fam. d'amitié, emplois de "male' dans un sens 
der. (v. DL et FEW, /.c.). 

3 FEW 8, 9b pater (sous d). Cet emploi 
est probabl' assez fréquent, en particulier dans 
les syntagmes “père de + nom de l'espèce 
(surtout animaux familiers), v. vol. ult. = 

Comp. "mère' femelle, not. suiv. 

3. FEMELLE (carte 2) 

Q. G. 333 «male; femelle». 

Ro nn — 
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FEMELLE 

* fumée, -ible 

* Fàmêle 

"feumèlo, dèle 

“fermèle, -ièle 

^5 'fumile 

*früméle 

"néyé? 

La syll. initiale de ‘femelle’ s'altére dans une 
zone qui couvre approximativ' le dom. liég.: 
fu- > fru- (sous II). On classe les formes 
d’après le timbre de la voy. initiale!. Noter la 
diphtongaison du suff. en pic.: -élla > 
-ièle?. 
La concurrence de "mère" est plus impor- 

tante que celle de 'pére' pour ‘mâle’ (not. 
précédente). 

© ALF 547; BRUN, Eng. 682; FEW 3, 
447b femella. 

A. L *fuméle, -ièle...: fumèl To 1, 58, 71, 
99 (arch.); A 1, 7, 20, 28-44, 50 (-el), '52, 55 
Cel); Mo; S (-e à S 36); Ch 16, 26 (Ceh, 28, 
33; Th 72, 5, 14, 25; Ni 1, 72, 90, '92, 112 (ou 
Jé- selon enq.); Na 1, 44-127; Ar 2; D 7-25, 
34, 38-46, 64, 84-96, '101; W 21; H 53; Ve 37, 
39, 40, 44; Ma 9, 12, 24, 29, 40, 46; B 9, 15, 
16; Ne 4-11, 20, 23, 24; Vi 2-8, 25 | -IA 2 | 
-iyél A 18 | -&G A 12 | -éyél A '13 | -eel A ‘10 
i| *fümèle ...: fümèl Ni 20 (-el à Ard.) | fu/é-, 
fé- To 27; Ni 102, 107; Na 19, '20, 22, 23, 30; 
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*oühé, -hia, *ohé, “oyé 

“alijé, -ja, tojë, -é, *üjé, -jo, tus 

*ouzió, *o-, "ep, "ër, “wa... Dé 

dINOTIVA VT JA ANÒLISINONI SVILV “m(o)uhon, *m{o}uchon 

"jeune 
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W '32, '45; H 1, 37, 38, 39, 742; My 6; Ma 53; | 39 | frémèl W 1, 35, 36, 63, 66; H 1, 2, 21, 
Ne "22, 31 | fÆ- Ch 4; Ni 11, 36-39, 61, 93, 112 | ‘26, 27, 28. 
(ou fu-); W 59 | Jé- W 3 | fé- To 99 || *feuméle, B. "mère'3: mér Ch 72 (ordinair!); Ni ei 
-iéle...: Géi, Jê- No 1, 2; To 2 (é), 7, 13 | (plus souvent que A); Na 101, 130, 135; Ph 6, 
(-èl), 39, 73 (el); Ch 43, '54, 61, 63, '64, 72; | 16, 33, 42, 53, 81; D 15, 30, 34, 36, 58, 68-73, 
Th 24, 29 (fa-), 43-82; Ni 2, '5, 6, ‘9, 17, 19 | 113, 120; H 49, 69; Ve 47; Ma 19, 20, 35, 36, 
(el), 26, 28, 33, 45, 80 (-a/), 85, '97, 98; Na 6, | 40, 43; B 9, 12, 23, 27, 28 (ordinair); Ne 14- 
129; Ph 15, 37, 45 (-el), 54, 69, 79 (el), 81-86; | 16, 47, 49, 51; Vi 16, 18, 25 | mèr Vi 38, 47. 
Ar 1; D 81, 110, 123-136; My 2, 4; Ma 1, 42 
Gel, 51; B 2-5, 11, '14, 21, 23, 24, 28, 30; Ne | = 
26, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 51-63, 69, 76; Vi 13, ! La présence d'un m explique sans doute 
16, '21, 22, 27-37, 43 (-al), 46, 47 | -yèl No 3; | la prédominance du timbre u et de ses var. (u, 
To 37 | «èl To 94 | -& To 6 | -ó,/ To 78 (fa-) | ù, &...); pour ce qui est de &, œ, on ne peut 
fè'mè,l To 28 || *féméle, -iéle...: fèmèl Ch 27; négliger l'influence de la forme fr. 
Ph 61; My 1, 3; Ma 39; B 6, 7, 33; Ne 65 | -éJ ? Comp. ALW 1, c. 87 et ici, not. 68 HIRON- 
To 24 | èl To 43 (fe-) | fám, èl To 48. DELLE. 

Il. *fruméle ...: frumè/ W '8, '9, 10, 13, 30, 3 FEW 6/1, 472b-473a mater. V. aussi 
^39, '42, '56; H 8, 46, 50, 67, 68 (-al); L... | "mère + nom d'espèce’, lorsque la femelle ne 
(avec -el L 19, 43, 66; frümel L 39); Ve 1-8 | reçoit pas de désignation propre (en particu- 
(-el), 24-35, 38, 40 (à Stav.-ville, mais rare; v. | lier pour les animaux domestiques): vol. ult. 
fu-), 41, 42; My 2 (*c'èst po fé l' sot k'on dit | — En italique, les pts ou B est connu concur- 
goula!, v. fu-); Ma 2-4 || *früméle ...: frümel L | remment avec A. 

4. OISEAU (carte 3) 

Q. G. 498 «l'oiseau chante. Un oiseau» t. 

‘oiseau’ (< lat. aucellu) subsiste à l'e. et | B 2-7, 11 (mais ò- à Steinbach) | -e Ve 31-34 | 
à l'o. d'une vaste zone centrale? ou il a été | -Z D 46,62; L 19, '32, 39, 87, 101; My 6 (ae); 
remplacé par “mo(u)chon (< lat. musca + | Ma 34,41, 42, 45; B 13 | -é Ma ‘28, 40 | «vé 
-ione), qui, avant d'étendre son sens, signi- | D '60 | &hya W '26, 35, 36; H 1, 2, ‘26, 38, 
fiait 'moineau'?. Au s. de la prov. de Luxem- | 739, '42, 53 (ae) | ya H 69 | «ya D 30 | 
bourg, selon un processus inverse d'un pt de | b. to(h)è, *oyé...: òké Ma 53 | -Æ B 9, '10, 11 
vue sémantique, c'est le terme général "jeune' | (à Steinbach), 12, ‘14 | -é Ma ‘32, 39, 40, '50 
qui s'est spécialisé au sens 'oiseau', par un | (-(Ah)- ou oyé selon enq.), 51, 53; B 21 (à 
sens intermédiaire ‘jeune oiseau’. La concur- | Roumont) | -é Ma 1 | à B 16, '17 | -yë Ma 
rence de "jeune' s'exerce aussi en borain. '50 | -yé Ma 39 | -yé Ma 1, 43. 

Il est fréquent que plusieurs t. soient connus IL a. *oájé, -ja ...: 4Ze D '102; Ma '47, '48; 
en un méme pt, particulier' en bordure de | Ne 9, ‘13, 14, 16,717, ‘22, 23, 33 (ou dr selon 
zone: v. la carte. enq.) | -é Ne 14, 17, 76 (ae) | -ža Th 46, $3; 

M : Ph "28, 45, ‘46 | -$à H 37 || b. *ojé, -é: óze 
= ALF 938-9; BRUN,, Eng. 1099; ALPic. 129; Ne 63 | ê D 123; Ne li, «12, 24, 31, “38, 

` 43, 47, 51, 57 | -ë D 132, ‘135, ‘141; Ne 20, 32, 
A.“ I. a. *oühé, -hia ...: hë D /33, /63, 64; | 44, 60, 64 || c. “djè, -jó... *u-: 426 B 22 (ou u- 

W 1, '8, "9, 10, 13, 30, ‘39. ‘42, “56; H 21, 27, | selon eng.) | -£ B 23, 27, 31; Ne ‘50 (ou a- 
"28, 46, 67, 68; L 1-14, 29, 35, 43-85, 94, 113- | selon enq.) | -é B 20, 21, 24 (ou u- selon enq.); 
116; Ve 1-8, 24 (-é), 26, 38, 40, 41, 42; My 1, 3 | Ne 15, ‘18, ‘28, 39 | u- B 24, 33; Ne '8 | -ëB 
(u-), 4; Ma 9, 12, '18, 19, 24, 25, ‘34 (ou -&) | | 22, 28; Ne 26 | -ë B "26, 30. 
-ë D 34; W 66; H 8, 49, 50; L 106; Ve 35, 37, HI. *oüzió, *o-, *eü-, *ü-, “wa-... JON: 
39, 44, 47; My 2 (ae); Ma 2-9, 15, 20, 21, 29; | dizyó Th 72 | ò- To 58, 99; A 50 (q. 959), '52, 



60 (q. 501); Mo 42 | «-siau» A 55 | -z,,6 To 78 
| -zyé; To 1 | ézyó Mo 41, 44 (L. Dufr., v 
gân), 64 (ou -&) | à- A 2,7 | wazó A 1; Mo 37; 

S 6 || de i20, -ó To 48 (a); Th 25, 43, 54, 62, 64 
LOL 73, d i -Ayó To 6 | «oujó» A '10, 12 (ou 
420 selon enq.), ‘13 | óžyó No 3 | 6 To 73 | 
-eó To 27 (ò-) | -Z6 No 2; To 7, 13 (-ó), 24 (ou 
-à), 28 | òz6 To 37, 43 | étés To 2 | -é, To 39 
| -&, To 94 | -é No 1 | 426 A 12 (ou ae). 

B.5 L *m(o)uhon ...: muhð W 21, "32, '45, 
'48 | mò- W '48, 63 (ou -än); H 38. 

H. *m(o)uchon...: mus To ‘71, 99; A 1 
(«oiseau qui ne chante pas», v. wazò), '18, '20, 
28-50, '52, 60; Mo 1-23, 58; S (6: q. 1266); 
Ch; Th 2, 5, 14, '21, 24, 29, 43; Ni; Na; Ph 
Cù- Ph 53); Ar 1; D 7, 15, /16 (a. 1697), 25, 
30, 36-40, ‘45, 58 (ou -a), 68-101, "102, ‘103, 
113; W 3, 59; Ma 35, 36, 46; Ne 4, '5, 7, '8 | 

mó- Ma ‘49; B '1, 15. 
C.5 jeune: gón Mo 41-44, 79; D 120; Ne 

43, 69; Vi 2 | gòn Ne 51 («souvent plus petit 
que òzé») | gô"n Vi ‘21, 22 | gòn Ar 2; D 110, 
136; Ne 65; Vi 6-18, 25 | gòn Vi 27-47. 

1 On à aussi tenu compte des q. suivantes: 
S01 «piège à ~», 503 «mettre des filets pour 
tendre aux ~x», 959 «aile (d' ~)», 1015 «cage 
d'~», 1266 «aveugler un ~», 1697 «dresser 

un épouvantail pour les = x», 1797 «de la glu 
(pour prendre les ~x)». Les var. lexicales ont 
été introduites dans le tableau (en général sans 
indication d'origine); les var. phonétiques fi- 
gurent dans les notes. En qqs pts de l'o., on 
répond parfois 'pierrot', dont le sens est 'moi- 
neau' (formes à la not. 59); q. 503: A 50; S 6, 
13; q:959: S 6, 13; q. 1266: Th 29. Si le t. 
traduit réellement oiseau, il faut supposer une 
évolution sémantique comparable à celle de 
*mo(u)chon: 'moineau' > ‘oiseau’. 

? Toutefois 'oiseau' se conserve parfois au 
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sens techn. ‘oiseau de maçon (civière servant à 

transporter le mortier, les briques) dans la 
zone oü il a disparu au sens premier: v. vol. 
ult. 

3 Pour faciliter la comparaison, on a re- 

porté sur la carte de la not. 59 MOINEAU les 

limites de la zone ou “mo(u)chon signifie 
"oiseau”. 

+ FEW 1, 170 aucellus. Les formes sont 
classées d'après: l” le trait! du k intervoca- 
lique: k + e > h (D; 2 (H); z (HD), d’où, a 

l'ouest, 2 dans la séquence Zy ( < zy), qui peut 

se réduire à Z: *oüsió > *oüj(i)ó; 2° le timbre 
de la voy initiale: au > « bref ou long, 0, ó, u 
bref ou long, &, rar! wa. — Les var. rencon- 

trées touchent: 1° le trait’ du k intervocalique: 

ò(h)ë (-A-) Ma 51; ò.é (-(h)- ou -y-) Ma '50; 
òzyè; (-z-) To 39; — 2° le timbre de la voy. 

initiale (ou sa durée): &- (&-) Th 82; My 2; u- 
(4) W 35, 36; H 1, 2; Ve 42; ó- (di-) Th 64; 
(ò-) To 39; ò- (6-) To 24; (u-) To 48; (&-) Ne 

223: — 3° le trait" du suff.: -ë (-é) D 46; L 101: 

(-a) B 5, 22, 23; -è (-è) Ve 24; -é (-è) L 116: B 
22; (-e) Ve 22; -e (-E) B 27; -ë (-è) D 46; L 85, 

87; My 3; (d Ne ‘12, 24, 32, 43 (3 q.), 47 
Goal, 51, 57, 60 (4 q); -é CA D 123, 132; 
-é, (-é) Ma 43; -ő (-eó) To 27; -ó (-6) Th 54; 

Ke (-6) To 24; -6/&w (-6) Th 54; -ójd (-0) To 
28; -éw (a6) To 73; (- -&,) To 94; -Ëu (6) To 

73. 
5 FEW 6/3, 259b muscio. — Les var, des 

q. consultées touchent: 1° le timbre de la voy. 
initiale: -a- Léi Ph 53; -4- (-4-) Ph 16; 

— 3» le trait! du groupe sk: -3- J.H. (-h- enq. 

compl) W 21; — 3*le trait" de la nasale 
finale: -à (-0) Ar 1: A, (-0) Ni 20; än (-0) W 

63. 
ê FEW 5, 93a juvenis. Pour le sens ‘petit 

(d'un) animal', d'ou “jeune animal', v. un vol. 
ult., ou on trouvera un tableau plus complet 
des formes. 

5. POISSON 

V. ALW 1, c. int, 

! Ajouter au tableau de cette not. l'arr. de 
H pour péhó. — Expr.: *il a bon come on 

péhon è l'éwe Ve 35; *él èst come lé péchon è 
l'éwe Ni 19. — Autre rép.: 'pécherie', dans *i 
magne vol'ti dèl péh'réye L 35. V. DL "nék, 

réye poisson (aliment) et FEW 8, 579a pis- 
cari. 
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6. PATTE 

Q. G. 1445 «le veau s'est cassé une parte» et 1886 «notre vache s'est foulé une parte». 

A. "pate: pat partout, mais pat/pät (selon | 9 (^ dògvò; de même: li gvò è mwèr et non 
q.) To 13; pat/pat To 58; D 94: L 101; pèt To 
78; A "20; pàt/pät To 6; pat/pat To 48; A 12; 
Mo 64. 

B.' *djambe: gap (seule rép.) A 607. 

! Pour les bovidés, les chevaux, etc., on dit 
parfois jambe": gap L “32 (^ pour le veau; 
pat pour chiens, chats, etc.), 43; Ma 4 (^ 
pour bovidés, chevaux; pat de poule, chévre), 

krévé); gòm Ma 3 (^ dé gva; pat du porc). A 
la q. 1885, on répond ‘jambe: gäp Ve 32; 
‘pied’ Na 49; Ph 84; D 15, 40, 58; H 37; L '32, 
43, 101, 113; Ve 24, 26; B 9; Ne 16: v. formes 
dans ALW 1, c. 73; "nerf": fièr D 64; Ma 4, 9; 

| ñér Ma 3. 
2 À ces t., on ajoutera *póte patte du chien 

DL, REM., Gloss., Mut FEW 8. 77a *pauta 
(sous 2: emprunt au mnéerl.). 

7. AILE (carte 4) 

Q. G. 959 «aile (d'oiseau)» et 1449 «une aile» !. 

"aile" et le dër ‘pennas’ se partagent le 
domaine belgo-roman. Pour le premier, on 
notera: 1° la conservation en qqs pts de l'extr. 
e. et en un pt borain de formes archaiques en 
-à-: cf., sur des aires plus vastes, “pile, -d-, -ó- 
(représentant lat. pala, FEW 7, 476a et vol. 
ult.), 'échelle (ALW 1, c. 31)...; REM., Dif- 
fér., 82; — 2° l'évolution de / final en y dans 
une large bande s'étendant de Malmedy à 
Givet?. Concentré dans une zone aclote et 
hennuyére d'une part, dans la région de Bas- 
togne d'autre part, le second t. est en recul; 
parfois, il ne se conserve que dans des expres- 
sions figées ou avec des sens spéciaux. 

+ ALF 18; BRUN., Eng. 15. 

A." LE a. “Ale: à/ B 2-5, 6 (aussi èl; ordi- 
nair! B), 7 (ou qqfs él) || b. taye: ay Mo 42 
(1449, v. B). 

Il. a. *éle, *éle...: él, é! To 13, 24 (var. él), 
43 (var. èl), 58; A 7-28, 37 (ou B); Mo 1, 17, 
20, 23 (ou B), 44, 58, 79; S 6-13, [19 (^ d'un 
moulin*)}, 31; Ch 27 (ou B), 28 (comp. B), 33 
(id.), 72; Th 14 (id.), 24, 29 (id.), 43-53, 72, 
^17; Ni 2-28, 45, 80, 85, 97. 98, “102; Na 1-19, 
"20, 22 (comp. B), 23-79, 99-112, 130, 135 
(qqfs, néol., sinon éy); Ph 6, 16, 37-81, 86; Ar 
1; D 30, 38 (ou éy), 68, 94, 103, 110, 120, 132; 
W...; H 1-27, "28, 39,42, 49, 50. 67, 68; L 1- 
14, 29-106, 114; Ve 1, 6, 24, 26, 47 (ou év); 

Ma 1, 42, 53 (ou B); Ne 4, '5, 15, 33 (ou B), 

43, 44 (enq., v. B), 51, 63 (ou B), 65, 76 (t. 
importé, v. B); Vi 2, 13, 18, "21, 25 | ël/ël Mo 
20, 79 (ou B); Th 25; Ph 33; D 123; Ne 60 (ou 
B), 69; Vi 8, 22 | «iél»* Vi '36 | yèl* Vi 35 | el 
A 1, 44, 50, 60; Th 54 (var. èD; Na 22; Ph 15; 
D 136 (néol,, sinon ëv); L 19; Ve 8; Ne 16, "17 
(ou B), 31, 57; Vi 6, 16 | el/él A '52 | él/él To 
28; B 24 (ou B); Vi 43 | e| No 1, 2 (var. el); To 
1 (var. el), 2, 94; A 2; B 7 (qqfs auj. Dr 
Lomry, ou aN), 33 (ou B); Ne 26 (id.), 49 (id.); 
Vi 27, 37, 38, 46, 47 | él/él Mo 37 | al B 6 (ou 
al, ou B), 27 (eng. compl., v. B), 30 (v. B) i| 
b. *éye, *éye...: éy, éy Na 84, 116-129, 135 
(et qqfs él); Ph 84; Ar 2; D 7-25, 34, 36, 38 
(ou él), 40, 45, 58, 64, 72-84, 96, 101, 113; H 
37, 38, 53, 69, 77; L 113, 116; Ve 31-44, 47 
(ou êl); My 1, 2, 6; Ma 2-19, 20 (qqfs, ou B), 
39, 43, 46, '48; Ne 9, 11, 14, 20, 23 | éy/éy H 
46 | ey D 136 (et néol. ël); My 3; Ma 35, 36 | 
éy D 46. 

III. *éle...: è! No 3; To 1 (var. èl), 7, 24 
(var. él), 37, 48, ‘71, 99; Mo 64; Th 54 (var. èl) 
62, 64, 73 | éliel To 27 | el To 78 | èljel To 6 | 
el No 2 (var. al) | èl/èl To 73 | èlfèl To 39 | éi 
él A 555. 

B." *pénas, *pa-, *p(&)- ...: A 37 (var. pna, 
surtout expr.; v. A): Mo 9, 23 (ou A), [44 
(expr.)], 79 (ou A): S 1, 13 (ou A), 19, 29, 36, 
37; Ch 4-26, 27 (ou A), 28 (— grosse plume: i 
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"die, * ëe 

"éng, *épe 

"èle 

*penas, *pa- “péh, *péne (Ne 33) 

E E M 

daf sè +: v. A), 33 (= toute l'aile; v. A), 43, 
/54, 61, 63, 64; Th 2, 14 (~ t pigó; v. A), 24 
(ou 4), 29 (bout d'aile de poule; conservé 
dans expr.); Ni 1, 11 (ou A), 33-39, 61, 72, 90, 

- 93, 107, 112; Na 22 (aile de pigeon, de poule; 
v. A); Ma 20 (ou qqfs A), 21, 24, 28, 29, '32, 

40, 51, 53 (ou A); B 6 (ordinair', ou A), 9-23, 

24 (enq. compl., mais A J.H.), 27 (J.H., mais 
A enq. compl.), 28, 30 (ou A), 33 (id.); Ne '17 
(id.), 24, 26 (id.), 32, 39, 44 (J.H., mais A enq. 
compl.), 47, 49 (ou A), 63 (id.), 76; Vi 8 Q, et 

A) | pa- B ‘32; Ne '38, 60 (ou A) | pê- (avec 
art. déf.), pna (--- indéf.) A 37 (var. pé-); Mo 
41 (ou A), 42 (ou tna?, ou A); Th 5. 

EB." *péne: pèn Ne 33 (ou A)". 

! Les var. figurent dans le tableau sans 
indication d'origine. 

? Comp., avec une extension plus grande, 
un phénoméne analogue dans *gueüye, -eu- 
(< gula) 

3 FEW 24, 281 ala. Pour la forme téye..., 
v. DFL, Scius, ViLL., LÉON. (à distinguer dans 
l'index de l'homonyme *éye veille de l'épi- 

phanie (Namur, A. Maréchal): cf. FEW 16, 
188b heel et ALW 3, 316a). — Ou B est 

courant pour ‘aile d'oiseau', A est parfois 
connu au sens ‘aile de moulin’: v. CoPP., 

DEPR.-Nop. *éle; fig. "avoir (eu) un coup d" 
étre un peu fou. 

+ Formes confirmées par «iaíle» Gloss. S'- 
Lég. 

$ Expr.: *qa n'i fet nin d'one éye du baláwe 
[-ôw] littéral! ‘ça n'y fait pas d'une aile de 
hanneton' il y a une différence insignifiante 
Ve 35. 

5 Dér. en -acéu de 'penne'; cf. *pènas 
(graphié le plus souvent «péna») DEPR.-NOP., 

Corr. BAL, BALLE (synon. de *éle, seule 

forme notée par EH) et SiG. (péna [s.d. -é-], 
pna). Un sens léger! différent est enregistré par 
CARL.' *pénas penne, longue plume; pennon 
de flèche; cf. encore DELM. id. les plumes 
de l'aile, l'aile elle-méme. V. FEW 8, 527a 
pinna: lire -a (et non -a) à Neufch., Don- 

cols, Jam., Soignies; BAL 34 (et non WARN. 

34) — Expr. ‘trainer le *pènas'... (s'est dit 

d'abord d'un oiseau malade, puis, figurément, 
d'une personne): trène Í péna Mo 42; 'il, elle" 
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trén sé péna Th 29, trèn èl pèna A 37 (d'une | 7 Comp. *péne d'oujé, aile (?), donné en 
poule ou d'une pers. malade); v. DEPR.-NoP. | plus de *éle dans Hausr, Chestr. FEW 8, 
et Copp. 'étre atteint d'une maladie chro- | 526b-527a pinna. 
nique’, SiG. ‘traîner de l'aile, languir’, DELM. “ En qqs pts, on connait, en plus de A, le t. 
“se dit] d'oiseaux malades, qui n'ont pas la | 'vanneau' “vané...: vané L 45 (^ d ô kòlô) 61; 
force de soutenir leurs ailes; figurément, des | Ve 26 («toute l'aile»); -ë L 19. V. liég. *vané 
personnes languissantes'... et vol. ult. LAN- | penne, grosse plume de l'aile d'un oiseau DL, 
GUIR. Aux pts entre crochets, “pennas' n'est | FEW 14, 158b vannus. 
plus usité que dans cette expression. 

8. PLUME 

V. ALW 1, c. 74. 

9, AIGUILLON (carte 5) 

Q. G. 484 «l'aiguillon (de la guêpe, de l'abeille)». 

Les aboutissements de *acüleo occupent | 7, 25, 36, 38, 40, 58, 68-84, 101, '103; Ma 35, 
la plus grande partie des domaines w. et lorr. | 46; Ne 4, '6 || *tchin.wion?: cêwyô Ne '5. 
lis sont concurrencés par des dér. de verbes = VIL “avion, à- ...: àvyó Na 1 (a-); W 21 
qui signifient ‘piquer’ (C, D, F, G, H), par | (-ivê); H 21, 27, 28 | à, å- Ni 19, 20; W 35, 
‘aiguille’, "pointe", 'alene' et "dard". 36, 59 (-ay), 63 (-ay), 66; H 2, 8 (-à), 26, 37, 

On comparera la présente not. aux not. 21 | 39, 69 | ó- L 1 (Cointe) || *óyon...: ©yd/&yà 
PIQUER (d'un insecte), 48 PIQUANT (du héris- | Ar 2 (ou égiyò). 
son), et, dans d'autres vol., AIGUILLE (de sapin) = VHI. *aguion, -iyon...: agyò Ne ‘38, 43 
et ABEILLE (pour le t. "mouche (à l”) aiguillon’). | (-à), 44, 57 | -iyó Vi 27 (-og), 38 | agiya* D 110 

| A || tagu(y)on...: aguyô D 136 (-gà-); Ne 47 
EE (-d.), 49, 50, 65, 69; Vi 35 (-ò,), '36, 43 (id) | 
A.! L *awion...: awyó Ch 33; Ni 2-17, 26, | -å Ne 76; Vi 16 | -à Ne 63 | -a, Vi 8 | -a", Vi 

28, '29, 45, 61, '66, 80-98, ‘102, 112; Na 6-116, | 13, “21 (-gu-) | -u.ô Ne 51; Vi 37 (-gu-), 43 
129; Ph 79; D 15, 30, 94; H 38, '39, '42, 50, | (enq. compl.), 46 | -à. Ne 60; Vi 6 | -u,à Ne 
"77; L 1 (arch., v. óvió), 14 (-à), 50, 87, 101; | '64 (-gi-); Vi 25 | -way Vi 22. 
Ve 31 (-on), 32, 34 (-ò'y), 35-40, 44; My 1 IX. *éguiyon: égiyô Ar 2. 
Gomm, 2 (-ôn), 3-6; B 4, 24 (enq. compl.) 27 X. *inguion: égyò Ma '47. 
(id.), “31, 33; Ne 9, 14 (-ó"), 32, 39 | awiyò D A'.5 *aw'hion: awhyó D 34 (-,-); H 46, 49, 
132. 53, 67, 68; L 106, 113, 114 (-,-), 116; Ma 2, 3, 

II. *áwion, *à-: àwyó Ni 39, 107 | à-, å- W | 4 (ou awhya*?), 9. 
3; Ma 12, 19, 40. B. 1. 'aiguille'*: To 1, 13, 24, 28, 39, 99: A 

IH. *an.wion ...: dwyò D 46, 64; Ve 41, 42, | /52, 60; D 120; W 1, 10; L 1, 35, 66; Vi 18. 
47; Ma 1, 20-29, '34, 36, 39, 42, 43, '48, '49, C. 1. tpète’: pèt L 19, “71; Ve 6, 8 [| 
51, 53; B 2, ‘3, 6-12, ‘14, 15 (la-?), 16-23, 24 | *pétche*?: pec Ve 26. 
(J.H.), ‘26, 27 (J.H.), 28, 30; Ne 11, ‘12, 15, 2. *pétion? ...: pètyò L 29 | -oy Ve 1 | pécó 
16, 24, 26, 31, 33 | -w,yó Ne ‘22, 23 | -iyó Ne | L 1, 7, 19, 29,732, 39 (-e-) | -ò" L 4; Ve 24 | -ő 
20, L 43 | -ò", Ve 32-34 (dans ‘donner le ^?) | 

IV. *éwion ...: éwyò Ch 61; Na 130 | éwiyó | -ò'y L 66 | -òn Ve 31. 
Ar 1 |é- To 43. D.19 |. *picot!! ...: pikò A 7; S 1, 19; Ch 

V. *éwion: éwyô Ph 16. 4, 16, 27 (Fd Phil.), 28, 43, 63, '64; Th 24; Ni 
VI. *in.wion: éwyò Na 127, 135; Ph 33; D | 38; Ph 15, 69, 81; Ne 33 (Goff.) | -o Mo 9, 20, 
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58, 79: S 6, 13, 31, 36; Ch 26; Th 2 | -ó To 
58; A ‘10, 37-50, 60; Mo 17, 41, 44; S 10, 29 | 
-ő A 1; Mo 23 | -&, To 94 | -u A 12,713 | -ù 
To 43; A 28. 

2. *pikion ...: pikyò To 37; A '18; Mo 64 | 
40 To 27 | -éó To 7 | -å No 1. 

3. *pikió: pikyò Mo 42. 
4. *pik'ron'? ...: pikrò Th 14 | -à, No 2. 
ES 1. *pépin, -égn: pépé L 1 (?), '50 | -éri 

W '8, 13, 30,739, '42, '56; L 45, 61, '64, 87. 
2. *pépion ...: pépyó L ‘50 | -å L 2. 
F. *pignon!*: pifò B 4 (à V.-du-B.), 5, 6, 7. 
G. "*stikion! ...: stikyò A 2, 7 | -é6 W 10. 
H. “èstèflot!": èstèflò Ch 27. 
I. *póte!": pòt L 94. 
J. *aléne: alèn To 48; A "20, 55. 
K. 'dard': dër To 2, 13, 78 (-a-); A "10, 12, 

"52 (-a-); Mo 1, 23, 37, 42; S 37; Ch 4, 61, 63, 
72; Th 5, 53-62, 82; Ni 1; Ph 6, 37, 42, 53-61, 
79, 84, 86; Ar 1; D 38, 96, 113, 120, 123; L 
101 (enq. compl.); Ne 44 (id.), 47 (néol.); Vi 2 
| -â- To 71; A 13 | -à/é- No 3 | -à- To 78; Ch 
4, 16; Th 25-46, 64-73; Ni 33; Ph 45 | -àj- Th 
43. 

L. *ürdéyon!?: dardèyò Ni 72 (aussi pour 
l'ardillon de la boucle). 

' FEW 24, 123b *acüleo (lire malm. 
awyò et non awiyò, Marche awhyò et non 
duhyô). On comparera le trait! de la dipht. au 
à celui de *pawion ... papillon (v. not. 139). — 
Le class! est opéré d'apres le trait! du groupe 
initial: acu > w. aw ~ fr. et lorr. ag (VIII- 
X); la dipht. primitive au > aw (D), d'où dw, 
aw (Il; allong' et vélarisation) et dw (III; 
nasalisation, peut-être sous l'influence du suff.); 
ou bien » éw (IV; palatalisation: comp. l'al- 
ternance a/é a l'initiale de "aiguille', ALW 1, 
c. 1), d'où èw (V; allong") et w (VI; nasalisa- 
tion: comp. l'alternance a/é a l'initiale de 
'anguille', not. 106); — le groupe complexe wy 
se simplifie parfois en vy ou en y (VII). 

? Agglutination de l'art défini: "l'aiguillon' 
7 "le laiguillon'. 

3 La localisation de cette forme invite à y 
reconnaître une altération de éwyò (sous l'in- 
fluence de "71. 
“AD 110, -a résulte de la dénasalisation 

d'une var. -a de “on': cf. “skiro, var. de 

"écuron' (not. 40 ÉCUREUIL); à Ma 4, la même 
finale représente l'aboutissement de -aculu. 

3 “awion, comme “awyi piquer (cf. not. 21), 
a parfois subi l'influence de la famille de 
"on bi aiguiser (lat. “acutiare); cf. FEW 
24, 125b (verbe) et 126ab (dér. 'aiguison' 
pointe, [...] objet taillé en pointe, lequel a pu 
exercer son attraction sur 'aiguillon"). 

6 DL *awéye notam' aiguillon (abeille, 
guépe, frelon). Formes dans ALW 1, c. 1. Qqs 
var.: è (é-) To 24; è- (ë-) To 13; éwil (èwil) To 
28. 

7 Sens attesté pour Verviers, FEW 8, 134b 
peditum. 

5 C'est le der. *pétion, -tchon qui explique 
le -č final. 

° Dér. en '-illon' de "peter ou dimin. en 
“illon" du précédent. V. DL “pètion, -tehon 
aiguillon, dard (guépe, frelon, abeille), REM., 
Gloss. “pètion, Vini. et Scius id., FEW 8, 
132b. — V. aussi not. 120 BOURDON, H. 

19 Dér, en "ot", ilon’ (v. not. 48, n. 4), 
meau’ (ou peut-être -ot v. not. 48, n. 3), 
'-eron' de "piquer: FEW 8, 455ab *pikkare. 

! Au sens ‘aiguillon, dard’, v. DEPR.-NoP., 
Corr., HAUST, Chestr. *picot, et aj. aux don- 
nées de l'EH Copp., BALLE id. 

12 En B.R., le t. est mieux attesté au sens 
‘moustique’: v. not. 136, C et 137, C. 

13 FEW 8, 208b pep-: *pépin (d'apres 
DL); aj. le sens 'aiguillon' pour le déer en 
nilon’ FEW 8, 209a. 

!^ Der. de *pigni piquer (guépe, abeille): v. 
not. 21,1. 

'5 Dér, de *stitchi... piquer (guêpe, abeille): 
v. not. 21, G. V.Corr. *stikion aiguillon 
(abeille, guépe). Aj. le sens FEW 17, 232a 
“stikkan. — Sens plus fréquent: 'échardon- 
noir’ (vol. ult.). 

16 Dër. de *{é)stèfler piquer (guêpe, abeille): 
v. not. 21, H. FEW 17, 225a stéft, où on lira 
Charler. et non Charlev. 

17 Forme dénasalisée correspondant au liég. 
*ponte 'pointe'; rapprocher du sens ‘poinçon’, 
bien attesté en w. (FEW 9, 575a püncta), et 
v. lé type suivant. 

18 Pic. ardillon aiguillon de guépe... est 
classé FEW 24, 123b *acüleo et explique, 
comme rouchi arguilion, par l'attraction de 

| dardillon (FEW 15/2, 56b *daroth). Sous ce 
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second étymon, on trouve, entre autres for- 
mes, boul. ardillon aiguillon, ang. ardeillon 
aiguillon d'insecte, saint. arguion boucles de 
fer.. etc. — Il semble en réalité qu'il y a 
eu influence réciproque entre les familles de 
*daroth (> 'dardillon' littéral! petit dard) et 

de “hard, FEW 16, 154a (> 'ardillon' partie 
de la boucle). Il conviendrait de reclasser les 
représentants des deux étymons en fonction de 
critéres sémantiques et de déplacer sous *hard 
les attestations pic. isolées sous *acüleo. 

10. ARÉTE (de poisson) (carte 6) 

Q. G. 594 «une aréte (de poisson)»!. 

` ATLAS LINGUISTIQUE DE L 
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"rte (parfois seul" ad pli 

tariasi =é», êu, ew 

triche, See 
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Le classement adopté rattache l’ensemble 
des formes au prototype *arësta, var. de 
arista à l'origine de la plupart des formes 
romanes (FEW 25, 226b); on comparera sur 
ce point le cas de 'aréte' à celui de 'genéte' 
genét (« genésta, var. de genista). Les 
formes w. en -ý et les formes pic. en -k procè- 
dent du méme étymon (altération romane de 
la finale?), plutôt que d'une var. "arisca (cf. 
FEW 1, 139b, n. 3, et FEW 25, 227b-228a, 
avec état de la question). Pour la diphtongai- 
son propr" w. de ë en syll fermée, comp. 
not. | BÊTE. 

* ALF 55; BRUN., Eng. 54; FEW 25, 221b 

arista, 
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L a. *ariésse, *à-...: aryés Na 1, 6, 22, 23, 
49, 59, 99, 101, 116, 129; Ph 54, 81; D 15; W 
1, 66; H 1, 8 (ou arès), '28, 38, 39, '42; L 85, 
87 (cf. *riésse);; Ve 40 (Stav.-ville, Challes; v. 
ei: My 1, 4 | à- Na 79 | -yes Ph 45 | -yas Ar 2 
| âréès H 21 | -éyés H 27 | áryés W 36; H 720 || 
b. *ériésse, *é-^ ...: éryés Ch 61, 72; Na 44, 
69, 107 (ou é-?), 109, 112, 127, 130, 135; Ph 6, 
15 (-Hés*), 16-42, 53, 61; Ar 1; D 7, 25-36, 
38 (J. Nollet; é- A. Robert), 40-120; H ‘45, 46- 
69; L 19, 101, 113, 114 (é), 116; Ve 1, 26, 35- 
39, 40 (Lod.), 41; My 3, 6; Ma 1-40, 43, 46: 
Ne 4, 9, 11, 20 | ê Ve 42 | & My 2 li œ. 
*ri(y)èsse * ...: (“une”) riyès / ('la, les, des") ryès 
L 1, "32, 45, “50; Ve 32, 34 | (“une”) ruyès --- 
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Ve “15, 24 | ("une") aryès --- L 87 | riyès (dans 
tous les cas?) W “8, '9, 10, 30, ‘39, ‘42: L 2-14, 
29, 39 (-es), 43, 61, 66, 94, 106; Ve 6, 8 | rnés* 
W 13. 

II. a. *árésse, -&-, -é-...: arés Ch 63, '64; 
Ni 2, 5, 6-9 (à-), 17, 19-20 (-es; -ês à Ard), 
26, 28, 36, 45, 80, 85, 93, 97, 98, '102; Na 19, 
“20, 30, 84; W 3, 21, /32, 45, 59, 63 (-és); H 2, 
8, 37; L 35; Ve 47; Ma 51; B 11, ‘17, 21-23, 
27-33; Ne 15, 16, '22, 26-32, 39-47, 49, 60 | -ès 
Ph 69 (ou -ës selon enq.) | ër Ph 69, 79 | -és 
Ne 63, 76 || b. *érésse? ...: érès S 29; Ch 33, 
'$4, 61 (é- qqf., v. éryès); Ni 1, 11, 38, 39, 61, 
72, 90, 107, 112; D 132 (-es); Ve 44; Ma 42 
(s), "50, 53; B 2-9, 12-16; Ne 14, '23, 24, 51, 
57. 

III. a. *aréche ...: arès Ch 4, 27, 43 |-es Ch 
26 || b. *éréche?: dréi Ch 28 | -eš Ch 26. 

IV. a. *aréte, -&-, -6-, chay ...: arét No 2, 3 
(ou -ék); To 6 (-et), 24, 43, 48 (-er), 58, 71; A 
1-7, “10, 12, 713, 18 («-ete»), "20, 28 (-èt,.), 37- 
55; Mo 1-17, 23; S 6-19, 31-37; Ch 16; Th 72, 
5, 53; N133; Ph 84, 86; W 35; B 24; Ne 33; Vi 
2-8, 25, 35, 36 | -ët To 13, 28; D 123 | «-éte» 
A 60 | -ét Vi 13-18, 21, 27 | -i4t Vi 37 | -bot Vi 
38, 47 | -i Vi 46 | -it Vi 43 || b. *éréte, 
„éte... tê», té-3: grèt Mo 37, 42, 58-79; S 1, 
31 (ou a-); Th 14-46, 54-82; Ne 69 | -ér D 136; 
Ne 65 | -ét Vi 22 | érèt Mo 20 | e- Mo 41 (et) | 
é- Mo 44. 

V. a. tarèke...: arék No 1, 3 (mieux que 

-éi); To 1, 2 | árek To 78 || b. *éréke, KZ 
èrèk To 27, 39, 99 | «-gué» To 37 | érèk To 73, 
947. 

! On ne prend pas en compte la sonorisa- 
tion régulière de la consonne finale devant le d 
du compl'. 

? Pour k final < t, comp. *patake, “pèlake, 
var. de -ate (vol. ult.), *nik' (ici, not. 14) et, 

avec réduction du groupe sf, pic. *créke, 
*crépe, var. de *créte (vol. ult.). Pour ce qui 
est des formes en -5, leur localisation montre 
qu'elles procédent d'un état antérieur en -s; 
comp. $ intérieur « s dans ALW 1, c. 34 
ENSEMBLE, 79 POUSSIÈRE. 

3 Pour a > è devant r, cf. *éré(re) 'araire', 
*éri « ad retro; pour le méme phénoméne 
devant d'autres consonnes, v. HAUST, Etym. (à 
l'index). 

+ y s'épaissit en À; comp., mais entre voy., 
*crámignon 'cramillon' et cas analogues cités 
par Hausr, Érym. 350. 

5 Par déglutination de l'art. pluriel. — Dér. 
du t. aphérésé *ríésse: *d(irièster òter les 

arétes DL, *du- WisiMUS; la premiére forme 
figure FEW 25, 223a. 

5 Qu non précisé. 
7 Autres rép.: "attache": atéë Ve 31; "os": ó$ 

To 7. 

11. FOIE (carte 7) 

Q. G. 1437 «le foie (d'un animal; — d'une personne)» et 1438 «manger un morceau de foie». 

Les formes belgo-romanes répondant à 'foie' 
remontent à *fék(i)tu ou à *fékatu. Le 
premier prototype explique les formes w., ou 
se conserve le -t final; le second, à l'origine du 
fr. foie (cf. BOURCIEZ 15, Il), explique mieux 
les var. en -y (lequel peut s'amuir). Le timbre 
de la voyelle est extrêmement variable: œ, ti, ó, 
wè, wa, ü remontent à une diphtongue dissi- 
milée oi, tandis que é, 7, i procèdent direct! de 
ei (traitement plus rare, mais non isolé)!. 

Sur le plan onomasiologique, foie (de l'ani- 
mal) et foie (de l'homme) ont fréqu' été tra- 
duits par deux formes, voire par deux types 

differents. Lorsque coexistent deux formes 
correspondant à 'foie', la forme locale subsiste 
dans le premier sens et est remplacée, dans le 
second, par une forme d'emprunt. À cette 
opposition formelle, la prov. de Luxembourg 
préfère une opposition lexicale: 'foie' (de 
l'homme) s'y oppose à 'dur (de l'animal). 
Dans la méme région, l'EH a relevé d'autres t. 
s'appliquant à l'ensemble des abattis?. 

* ALF 585. 

A. Il. a. *feüte: fèt, -&- Na 49; W 1, 8, 10, 
13, 30, '39, 42, '45, 66: H 27, '28, 49, 50, 67; 
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Zone hachurée: “fwè, “fwa s'introduit au sens ‘foie de l'homme 
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L (ou qafs fèt L 116); Ve 1-35, 37 (ou fèt selon 
enq.) || b. *füte: fü/át H 8 | ft W 21, 35, ‘36, 
63; H 2, 21. 

IL a. *féte3: fèr, -é- Ch 61, 72; Ni 98 
(L. Henrard, v. fwér); Na 1-19, 20, 30, 35, 44, 
59, 69, 79, 84, ‘96, 99, 101, 107, 109, 112, 116, 
127-130, 735; Ph 15-33, 37, ‘40, 42, 53 (et var. 

-é-), 61 (id.); D 7, ‘9, 15, 25, 30, 34, 36-40, ‘45, 
46, 58, 53, 63, 64, 68, 72, 73, '74, 81, 84 (id. 
ou Jwè pour l'h.), 85, “87, ‘91, 92, 96, 101, 

“102; W 59; H 1, "35, 37, 38, ‘39, ‘42, ‘45, 46, 
53, 68, 69, 73, /77, "79; L 116; Ve 37 (ou fèt 
selon enq.), 38-47; My 1, 2, 4; Ma... (avec “18 

(Biron), ‘32, ‘41, ‘45, 46, “47, ‘50 (aussi pour 
Ph., d'après autre enq.), 57); B 2, 3, 4, 5 (mais 
- M. Rinck), 6, 7 (ou foy), 9, ‘10 (Rettigny), 
11 (ou fòy), 12, 13, ‘14 (2), 15, 21 (pas pour 
l'h. à Roum.); Ne 4, 7 || b. *fite: fit My 3,6; 
B 4 (à V.-du-Bois), 5 (M. Rinck). 

HL *fwéte^: fwèt Ch 4, 28, 33, 43; Th 24 
(ou fèy pour animal); Ni 1 (m.), 2,5, 6, 11, 17 
(fém.), 19-20 (-e-), "21 (fém.), 25 (id.), 26 (m.), 
28, 36 (J.H.; f,wét enq. compl.), 38, 39, 45 

(fèm.), 61, 72, 80 (m.), 85, 90, 93, '97, 98 (h. et 
animal pour M. Lemense; h. seul! pour L. 
Henrard), 107, 112; Na 22, 23 (m); W 3 
(fém.). 

IV. “fwate": fwar S 7, 19, 29, 36 (arch.; auj. 
f wa), 37; Ch ‘6, 16-27; Th 2. 

V. Hotte: fhet Ni 32, 735,753, 154 (fém.) 
| fat Ni 33. 

= VI. a. *fé(ye), -ê(ye)°: fèy Th 24 (ou 
fwét); Ph 6, '13, 28 | fey Ph 45 | fèy Th 53 | fé 

A 7 (qqfs, ou fw) | fe S 13 | fe S 6 | 
b. *fi(ye), *fi^ ...: fi, To 43; A 2 (ou fù) | 
fie A 60 | fim A '52 (surtout porc, v. fwó) | 
fig; To 99 (arch., surtout porc; v. fwa); A 55 | 
fi To 2, 6 (mais paté t fò), 7, 13, 24, 27 (enq. 

compl.) 48, 78; A 2 (ou -i,), 12 (aussi pour 

l'h. selon une autre enq.), 28, 50 (à Montræl, 
pour l'animal); Mo 42 | fi To 27 (I.H.), 71; A 
“18 | fi To 1, 28, 37 | fé To 73 (arch., v. fivälô). 

sen +fô(ye), *fo(ye) ...: foy Th ‘67, 72, 82; 
B 7 (KH., v. fét), 11 Gd), 16, 17, 18, 719, 20, 
21, 22 (et Compogne), 23 (-óy à Moinet), 25, 
‘26, 27, 30 | fò, (To 24) | fé No 1, 2; To 6 

(auj., dans "paté de ^), (7), (13) (et dans "paté 
de =") | fôy Th 64 | fòy Ph 86 | fòv Ph 69 | fòy 
Ph 79 | fò To (28). 

VIIL a. *fwéye: fwèy Ph 54, '63, 81 (1437, 

mais fwè 1438) || b. *fwè...: fwè Ch (33), 63, 
“64; Th (24) (néol.), 29, ‘32, 43, 46, '50, '52, 
53, 54, '55, '61, 62 (var. -é- 1438), '63, 73; Ni 
(90), (Na '35, 69, 79, '96, 99 (enq. compl.), 

107, 116, 135); Ph (6) (aussi animal selon enq. 

compl.), (13), (15) (enq. compl.), (16), “28, 
(33), (37) (aussi dans ‘manger son morceau de 

^), (40), (42-53), (61), 84; (Ar 1); (D '5, 7, 
'9, 25, 36-40, 68 (comme à Ph 37), 72, 73, 84 
(ou fet), '87, 94, '99, ‘100, 101, ‘102, ‘104, 109, 
110, 113, 120 (J.H., mais fwa enq. compl.), 
'133)5; Ma (18) (Biron), (28), (32), (41), 
("45), (46), "47, (50), (51), "54; (B 24 (ou fwa), 
28 (id.)); Ne (4), (5), (7). (9), (10) (m. ou f.?), 
(12), (13), 16 (néol. pour l'animal), ^18, (23), 

(60) (?), 63 (J.H.; fwa enq. compl.). 

IX. a. *fwa...: (No 1); To (1), (37), 58, 99 

(et arch. fiy); A 1,725, '32, 44, (55); Mo 1 (ou 
fwa), 9, 20, 41 (auj.; arch. fwò), '57, 58-79: S 
(1), (6), ‘16, 31, 36 (auj.; arch fwat); Ch (6); 
Th (2), 5, '9, 14 (-à-), '19, 25, (167); Ar (2); (D 
36, ‘92, 120 (enq. compl., mais fwè J.H.), 123, 
‘129, ‘133, 136); (B 1, 12 (aussi animal?), 15 
(id.), 21 (à Roum.), 24, 26, 28 (ou fwe), 33); 
Ne (11-15), (17), (19), (20), (22), (23), 24 
(néol. pour l'animal), (725), (26) (néol.), (27), 
(28), (31), (32), 33, (34), (38), (39-49), 51, 
(57), (60), 63 (enq. compl., ou fwè J.H.), (64), 
(65), 69, 76; Vi 2, (6), (8), (16), 18, (25-47) | 
f.wa To 94 (auj., mais fówd/& disparu) | fwa 
To (27), (71); Mo 37; S 10, 13 | foywa To 48 
(ou fi) | fwà Mo 1 (ou fwa), 23 | foa To (43) | 
fod A (12) | fwè Mo 17, 44 | fwaj6 No 3; To 
73 (auj., ou fi/é) | à To (78) || b. +fwo...: fwò 
A (28); Mo 41 (arch., ou fwa) | -o A 37 | -6 A 
^20, 44 (ou fwa), 50, (52), (60). 

X. *foü,.,: fk, A 7 (qqfs fè) | fà, A 28. 
B. dur? *deur, "dér, “dur...: dër B 24, 

28, 33; Ne '17 (ou -é- selon enq.), 25, 26, '27, 

'28, 32,738, 44, 47, 57, ‘59, 60, 63 (ou fwa), 76; 
Vi 13, 16, 22-37 | dër Ne 43 | dèr D 94, ‘130, 
132, 136, '141; Ma 46; Ne '8, 9, 11, 12, 15, 16 
(ou -u- selon enq.), ‘17, '23, 31, '40, 51 (ou 
fwa) | dur B ‘20, 26; Ne 16 | dür Ne 65 | där 
Vi 6, 8. 

= C. 'dépouille'!?. *dispouye: dispuy Ar l, 
2; D 84, 94, ‘99, '100 (ou fwè), 101 (ou fer), 
“104, ‘109 (ou fwè), 113, 120 UH. ou dis- 
eng. compl.; ou fwa), 132 (aussi pour Ph.); 
Ma 46; B 24 (JH.; 'm du cochon' enq. 
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compl.), ‘25, 30 (= fay), 33; Ne '5 (ou fwè), 
'8, 9, ‘12, 14, 15, 16 (J.H., ou dus- autre enq. 
de J.H.), ‘17, 18, 723, 25, 26, 27, 28, 33, ‘34, 
39 (ou dus-), 44 (enq. compl), 47, 49, '59 

(aussi pour l'h.: gu sò pri d la ~), '64, 76 || 
*duspouye ...: duspuy D 110; Ne '10, 11 (ou 
-óy selon enq.), 16 (ou dis-), '19 (-6y), 20 (enq. 
compl, -ày J.H.), "23, 24, 39 (ou dis-) | dtis- D 
120 (enq. compl.), 123 | děs- Ne 22, 31 | dës- 
D ‘130, 132 (ou dis-), '136 (ou greyèt), “141; 
Ne ‘32, '38, '40, 43, 44 (J.H. Ant, 51 | dès- D 
“129 (-&y); Ne 32 || *dé(s)pouye: déspuy Ni 90 
{cuit t); B 28 | dépuy Ne 57, 65 (ùy: 
cochon); Vi 16 (= frèsær), 22, 27 (= gruyét). 

D. *fréssure, -ü-'? ... *fri-: frésur Vi 22, 35, 
37, 38 (ou gruwèt) | Gr Vi 46 (porc) | -œr Vi 16 
{= dépuy) | Jri- Vi 22, 25 (gibier). 

E. *gru(w)éte, -yéte!*: gruwét Vi 6, (22) 
(pour l'h. seul', dans ë à la ^ ki m grat j'ai 
faim; sinon frisür), 37, 38 (ou frésur) | gru, ét 
Vi (13) (pour l'h.; dër pour l'animal) | gru(w)- 
Ne 33 | gruèt Ne 65 (~ + kèr = dèpuy) | 
gruyét D '133; Vi 27 (= dépauy) | gre- D 136 
(= déspay) | grè- Ne '37. 

E. *m'nüháde'^: mnühát Vi 22 (frisur de 

= 

porc)!*. 

! Comp. ALW A not. 12 TOIT, et n.3 
(à propos de la forme hutoise "ré, et RE- 
MACLE, DW. 11, 1983, 65-73 (sur le cas de 
*aplé « applictum). Dans le tableau, on 
peut donc considérer que I-V équivaut littéral! 
à ‘foit’, VI-X à 'foie'. Dans le premier type, -t 
n'est pas d'origine analogique: cf. BLOCH- 
WARTBURG!, réfuté par Haust, BTD 7, 1933, 
209; son maintien a été favorisé par le fait 
qu'il était appuyé. — On notera que Wart- 
burg, FEW 3, 490b ficatum: (1) isole les 
formes pic. en i/i (ici sous VI, b), qu'il rat- 
tache à un prototype fikatu: v. T l et 
commentaire 492b; (2) explique les formes w. 
en -t (ici I-V) par fétiku: v. H 2 a, où wall. 
Jeute (lire feüte) est rangé avec 'figier', et 
commentaire 492b et n. 13. On ne s'accorde 
pas avec cette analyse. 

? Présentation. Lorsque le mot signifie ex- 
clusiv' ‘foie de l'animal’, le pt est en italique; 
lorsqu'il traduit foie de l'homme (= h.), le pt 
est entouré de parenthèses. La carte permet de 
se reporter d'une forme (ou d'un mot) à un(e) 
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autre et indique par des hachures les zones oü 
“fwè, “fwa s'introduit pour ‘foie de l'homme”. 
— Pour d'autres distinctions sémantiques, v. 
les commentaires entre parenthéses aprés les 
formes. 

3 Sous "féie (mais VILL. «féde», à lire 
*féte), DFL, Pirs., LÉON. *féte. 

+ Copr. *fwéte masc., BAL “fwète (v. n. 6). 
On indique le genre lorsqu'il a été noté, car le 
mot passe qqfs au fèm. (sans doute en raison 
de la finale -1). 

5 CaRL.!, DEPR-NOP. *fwate. 
5 Bar *féye (paragraphe sur les parties du 

porc à la découpe) mais *fwéte (homme), 
BALLE *féve (animal) mais “fwè (homme), 
Corrt,, s.v. fü, «se dit aussi fè». 

7 REN. «fie» foie (mais *fwatir (se) et part. 
*fwati, -é: v. n. 8), Maps “fi (dans '^ de 
porc, mais +f6, sans précision, BOURG. *fi 
(pour les tranches de foie cuit, vendues dans 
les cafés). Aj. DELM. «fie» (mais «foiti, -é»). 

8 Dérivé: 'foiter, -ir' cailler, coaguler (du 
sang) d'où part. passé *fwaté, -i DELM., 
*fwaté S 37 et DEPR.-NoP., *fwati (et verbe 
*(se) fwatir) REN. — Expressions: 1? 'avoir le 
blanc foie’: teisse fème la a l' blanc f., èle a 
dédja fèt mori deüs-omes. V. DL, WisIMUS, 
Scius (des hommes et des femmes, chez les 
trois auteurs) et aj. FEW 3, 491a; l'expression 
a le méme sens que fr. avoir le foie trop chaud; 
— Pa. *c'ést l' feute di gade [chèvre]! L 61. 
V. DL id. c'est l'affaire! WisiMus “c'èst 
l' feüte! id., c'est ce qu'il nous fallait!; — 
b. *c'ést do féte du bo [bouc] por lu! c'est bien 
fait pour lui, il n'a que ce qu'il mérite!; c'e-st- 
ossi bon k' do f. du b., d'un mets exquis (L. 
Banneux, Spots ard., [Bar. Fraiture, 31 aout 
1930], DÉI wall. XI, n° 12); — 3° +i n'a nin l' 
f. d'on tchabot [chabot] il a le diable dans sa 
bourse Ve 40 (Challes). Comp. “gros come lu 
Í. d'on tchabot imperceptible Saus; — 4° "4 a 
sti [I] sézi come on f. di via [veau]! Na 23. 

? V. Mass. "dor, LiËG. *deur, Gloss. S'-Lég. 
*deur et FEW 3, 193a dürus. — Le 'dur' 
foie s'oppose au 'mou/mol' poumon (organe 
qui reste mou aprés cuisson): mól D 94; B 28; 
Ne 11, 16, 31, 43, 47, 51, 59; mu Vi 47; mà 
Vi 25; s'oppose qqfs au "doux" id: dw Ne 38; 
das (masc.) Ne 65, V. ce sens FEW 6/3, 55a 
móllis et l'ajouter 3, 174b dülcis. 

19 [e t. est général! connu au sens 'abattis, 
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fressure (de porc, etc.)': v. DL *dispoye, SCIUS 

*duspouye, Pirs., LEON. *dispouye, BALLE, 
BAL, DEPR.-NoP. *déspouye, LiÉG. “dèpouye, 
etc. — Précisions fournies par l'EH: la 'des- 
pouille' se compose du ‘dur’ et du 'mou' (ou 
'doux?), v. n. 9, aux pts D 94; B 28; Ne 11, 16, 

31, 38, 43, 47 (+ boyé boyaux), 51 (+ kür 
cœur), ‘59. Le mot s'applique seul" aux ani- 

maux, sauf à D 132 et Ne /59 (v. tableau). 

1! Précision: tèl jeüdi, on va kè ('querre' 

chercher] dèl babawe [glosé ‘foie cru'; cf. 
Copr, id. ou -aye tripaille, abats]; èl sam di, 
dél déspouye [dépouille cuite]. 

13 FEW 3, 814b frixura. — Précision: la 
+f. se compose du kèr, du mu [poumons], du 
dir [foie], du gòrga. [littér' 'gorgeon' contenu 
de la gorge] Vi 16; des poumons, du coeur et 

du foie Vi 37; des poumons et du foie Ne 33; 

du ‘mou’ et du "dur Vi 6. 
14 V. Hausr, Chestr. *gru(w)éte foie, pou- 

mon, Gloss. S'-Léger gruéte foie, rate, et 
'avoir malla ~? envier, râler. FEW 22/2, sous 

fressure (à par.); BALD., Étym. 1246-7 (et ren- 
vois bibliographiques); RLiR 53, 139-40. 

15 FEW 6/2, 130a minütia: gaum. m'nu- 
chäde viscéres d'un porc. — Précision: com- 
prend le mòl et le der. 

16 En marge de l'enq.: (preparations à base 
de viscères) 1? *fricot-patár «mélange de foie, 
cœur, poumon que l'on préparait comme le 
foie maintenant» Mo 64; compose de "fricot' 
ragoût, etc., FEW 3, 792b-793a, et de patake, 
-ârd purée de pommes de terre, FEW 20, 58a; 
— 2° *pé [pain] d' boutchi Vi 13, sans préci- 
sion; — 3° *archis' «avec la dépouille que l'on 
fait rôtir et du *tribolét hachis rôti de veau» 
Ne 51; pour ce dernier mot, v. FEW 13/2, 

232b tribulare (mention fr. au sens "fres- 
sure de mouton'); — (pancréas) *swésse pan- 

créas du veau Mo 44 (L. Dufr.); seul* dans 

*dj'é l' swèsse j'ai la gueule de bois (L. Canti- 
neau). Cf. Sic. «suesse», dans “bate ène ^ 

faire le paresseux, se reposer. Aj. aux sens 
consignés FEW 12, 387a sücidus. 

12. JABOT 

Q. G. 75 «gésier; jabot». 

L'établissement des not. JABOT et GÉSIER (v. 

la not. suivante) n'a pas été facilité par la 

formulation de la q.: les deux réalités ne sont 

pas toujours bien distinguées; certains t., au 

surplus, s'appliquent selon les pts au gésier ou 

au jabot. 
On conserve ici les t. dont le sens le plus 

fréquent est 'jabot': "face" (A), dans une zone 
compacte au n.-e.; 'gave' et dér. (B), au s. de 

cette aire et en pic.; ‘malle’ et der. (C), en w. 

occidental. 
Les t. F-H signifient plus propr' 'gorge, 

gosier’; comparer à GORGE (vol. ult.)!. 

€ ALPic. 203; ALCB 999, 

A. *face?: fas Ni 2, '5, 6, 11, 17, 19, 26, 28, 
39 (ou mal), 45, 61, 80, 85, 93 (ou gòyi); Na 6, 

19, ‘20 [22-23 (gésier, par opposition à gavyó 
jabot) 30, 49, 59, 54, 99 (tout l'avant de 

l'oiseau; v. gabò), 101, 129; D 15 (blanc de 

poulet), 30, 34, 46, 58; W ...; H... (seule rép. 
à H 27, 38); L... (seule rép. à L 2, 43, 66); Ve 

8-26, 32-35, 38-40, 41, 42-47; My (seule rép. à 

My 4); Ma 2, 3, 4 (devant de l'oiseau; v. gaf), 

9, 12, 20 (ou gaf); B 2-5, 7. 
B. 1.3 1. *djéve, -ê-, -&- ... *tch-: géf Ch 33, 

43, 61, 63-64 (gésier et jabot), 72; Th 24 (id.), 
46, 53; Ni 112; Na [79 (gésier, par oppos. à 
gaf), [112], 130, 135; Ph 6-42, 45 (pour ?; v. 
malet), 53, [54 (gésier, par oppos. à bònè)], 61, 
69. 81 (synon. de gigi?) 84, 86; D 36, 38 
(Nollet, v. gaf), 72 (ou gévya), 81, 84, 94, 96, 
110, 720, 123 (-v), 132; Ne 4 (et gavéy), 11 
(id.) | ééf Na [69], 107 (et gavya) | Zéf Th 82 | 
gëf Na 1, 109, 127; D 7, 25, [68 (par oppos. à 

saë)] | gèf D 46 (fig.). 113; H 37 (fig.) | Géf Ni 
107 | gef D [73]; Ma 36 (masc.; v. gavéy), 46; 
Ne 9 || *djave: gaf Na 79 (jabot, par oppos. à 

géf); Na [101 (gésier, par oppos. à fas)], 116 
(et gargozya), [129 (gésier, par oppos. à fas)]; 
D 38 (v. géf), 40, [46 (gésier, par oppos. à fas; 
v. £éf, fig.)], [58 (gésier, par oppos. à fas); Ma 
[3 (1d.)], [9 (id.)]; Ne 32. 

II. “gaye, -à-, -â-...: gaf No 2; To 1, 7, 13, 
27, 39, 73, 94; A '18; D 64, 136; Ma 4 (v. fas), 

19, 20 (ou fas), 24, 29, 39, 40, 42, '50, 53; B 
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12; Ne 16 (ou gavév), 31 (poulet; v. gavéy), 49, 
51, 57 (ou gavéy), 65; Vi 6, 16, 22-35, ‘36, 37- 
47 | gajòf To 2, 6 | | gaf To 28: Mo 1, 17 («mot 
français pour mal») | | gàf Mo 64 (ou gavèt) | 
gòf To 58 (et mal). 

2. *gavé(ye), -èye, -àye*...: gavéy, -éy D 
101; Ma 35, 36 (li ^ s è plé l gèf), 51 (et 
gèzéy); Ne 4 (et gëf), 14, 15, 16 (ou gaf), 24 (et 
gòzi), 76 (aussi plumage de devant; d'où an 
de chemise); Vi 6 (= plè la gaf) | -é, B 21 
(Roum.); Ne 33 | -e, -é B 6 (poule), 11, [12 
(désignerait le gésier, par oppos. à sac jabot)], 
24 (aussi plastron), 28, 30; Ne 43, 44, 47, 57 
(ou gaf), 60; Vi 8 | -ëy Ne 11 (et gef), 23, 31 
(d'une grive, v. gaf) | -ë, B 33 (ou gargòsò) | 
-êy B 23, 27 |-ay Vi 27 (= plè la gaf). 

3.5 *djevia: gévya D 72 (ou gëf) || *gavia: 
gavya Na 107 (et Aën. 

4. *gavéte, *góvéte, -wète": gavèt Mo 64 
(ou gàf) | gå- Mo 42, 44 («premier estomac de 
la poule»), 79 (ou malét) | -wét Mo 41 (G. De- 
lattre). 

5. *gaviot^: gavyò Ni 98; Na 6 (fig.: ô li a 
baré z ~, synon, pas; v. fas), 22-23 (jabot, par 
oppos. à fas). 

6. “gavian": gavyay Vi 13. 
7. 'jabot'5: gabò Ni 36 (et gré); Na 99 (v. 

fas); Ar 1; W 63 (ou fas); H 46 (id.); L 66 
(id.); B 7 (id.), 16 (^ t pòy) | Zabó Ne 63; Vi 
18 1-b4 A 12. 

C. 1. “male” ...: mal To 43, 48 (-a-), 58 (v. 
góf), ‘71, 99; A 2-12, '20, 28, 44, 50, '52, 55 
(gésier et jabot), 60; Mo 9, 17 (v. eat: S 1 (ou 
malét), 10, 19 (gésier et jabot); Ch 4; Ni 33, 38 
(et èn gròs =), 39 (ou fas), 72 (-à-). 

2. tmaléte?: malèt A 1; Mo 23 (mais ~ a 
kayó gésier), 37, 58, 79 (ou góvét); S 1 (ou 
mal), 29, 31, 36 (-et), 37; Ch 16, 26 (-et), 27, 28 
(9); Th ^2 (en), 5, 14, 25, 29 (ou sac), 43 (ou 
sac), 54, 62, 64, 72 (ou sak), 73 (id.); Ni 1; Na 
6 (rart, ou sac); Ph 45 (-et et gëf). 

D. "sac...": v. not. 13 GÉSIER, D. 
= E. 'gosier': v. not. 13 GÉSIER, M. 
F.? 1. *gargozé, -zia: gargòzé Ma 1 (plutót 

pour l'homme) | -zya Na 116 (gosier). 
2. *gargosson: gargósó B 33 (et gavéy). 
G. *büzia!?: biizya H '39. 
H. *gwadje, *goürdje: gwag Ar 2 (?); Ma 

43 | güré Ni 36 (et gabò). 
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! Présentation du tableau: l'italique ou la 
mention «seule rép.» signalent les pts pour 
lesquels l'enq. n'a obtenu qu'une rép. à la 
q. 75 «gésier, jabot», renseignement intéres- 
sant dans la mesure oü certains témoins ont 
précisé que ce seul mot s'appliquait aux deux 
réalités; des crochets entourent les pts oà le 
mot cité a le sens 'gésier'; on renvoie chaque 
fois que c ̀ est possible au t. qui désigne le jabot 
au mème pt. 

? FEW 3, 356b facies (mentions wall. et 
nam.). — V. encore DL “face jabot (surtout 
pigeon), REM., Gloss. id. jabot (d'oiseau); fig., 
gosier de buveur; SCIUS id. «jabot, poche sous 
la gorge des oiseaux». Le mot a pénétré en fr. 
régional: v. Ps, *djéve (G) «face ou jabot du 
pigeon». — Dér.: 'enfac(i)er gaver: éfasi L 
116; -sé H 27, "28 (^ ògan kolò), ‘42. DL 
+éfacer (F) empiffrer (volaille); 'enfacié', part. 
passé, gavé: éfasi Ni 80 (él è st ~); "facié", 
subst. m.: fast W 1 (pigeon à grosse gorge); 
fig., ell a ô gazi kòm ô = un goitre. Le verbe 
figure FEW, /.c.; pour 'facié', comp. les sens 
releves ibid., 355a. — Composé: 'rouge-face', 
v. not. 76 ROUGE-GORGE, À, 2. 

* Subst. fém.; le plus souvent jabot", mais 
qqfs 'gésier'; parfois deux formes répondant 
au t. "gave" possèdent des sens différents. V. 
FEW 4, la *gaba (jabot', etc.) .et LÉON. 
*djéve, traduit par «gosier» (ou tuyau’), PIRS. 
id. (G) «face ou jabot», mais, sous une autre 
entrée, *djéve estomac, gésier, ventre, BALLE 
id. jabot; expr.: ‘en avoir jusqu'à la -' en 
avoir son saoul, 'elle en a plein la + “elle est 
enceinte, BAL *djéve gésier, Dasc., Suppl' 
“gave gésier, SIG., DELM. *gave jabot, MAES 
"gave gorge, jabot, Li£c. “gave jabot des 
oiseaux, d'une chemise, Mass. “gave gorge, 
devant du cou. Le sens 'gésier' est peut-être 
plus fréquent que ne le laisse paraitre le ta- 
bleau, en particulier lorsque ' gave' (ou même 
'gavée") s'oppose à 'sac' (et dér.), lesquels 
possèdent aussi les deux significations ‘jabot 
et “gésier". Le méme t. est connu avec d'autres 
sens: v. not. BOUCHE, MACHOIRE(S), JOUE(S), 
ainsi que la notion caquet, babil (vol. ult.). — 
Dër. ̀  '(se) gaver’ (parfois formes conjuguées): 
gavé B 28 (empiffrer); gi / a gavé, rsòli ['res- 
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Derm. tgâviot jabot d'oiseau; gorge, gosier 
(que FEW, Lc. transcrit ga-), LiËG. *gavian 

ig.. empiffré); i s è gavé Ne 31 (id.); '(s") jabot; gorge: "prendre par le =h". 

| 
engaver': égavé (ô kôlà) D 72; agavé (èn ôw 

une oie) Ne 76; s agéfé Ne 9 (se g.); la puy sè 
agéfé Ne 11. V. HAUST, Chestr. *gafé gorger, 
gaver, empiffrer, LiéG. *gaféye «remplir, se 

remplir le jabot (oiseau)». V. aussi 'gavu', adj. 
et subst.: Mats *gavu qui a une grosse gave; 

*on coulon gavu un pigeon de basse-cour; 
BOURG. “gavw pigeon de basse-cour; REN. 
“gdvu id. FEW 4, la (subst. pic. gavu) et 2b-3a 
(verbes). 

4 Dér. du précédent au moyen du suff. 
collectif -ata: d'abord le contenu du jabot 
(c'est encore le sens en certains pls: v. 

tableau); puis le jabot lui-méme. V. FEW 4, 
la et HAUST, Chestr. *gavéye gorge: ‘il l'a 
empoigné par la —'; devant d'une chemise; 
jabot d'oiseau; Mass. id. contenu de la gorge: 
cou, gorge: ‘prendre par la —'; col de che- 

mise; jabot d'oiseau. — Pour le sens ‘devant 

de chemise’, v. ALW 5, not. 79-80. 
5 Dimin. en ‘-eau (3), ette (4), “-illot" (5), 

'-illon' (6). V. FEW 4, Ib (-ion et -iot) et 

* Emprunt au fr. jabot (lui-même emprunté, 
sans doute au n. du domaine occitan: FEW 
4, 3b). 

7 FEW 16, 508a Do *malha; DELM. 

CARL.!, Corr, “male jabot d'oiseau, mais 
Dasc., Suppl. “male gésier (S 1). 

8 Sens inc. de FEW, Lc.; v. Copp. *maléte 
gésier, jabot: “les pigeons ont une grosse ^ 
après qu'ils ont mangé’, DEPR.-Nop. id. gésier: 
"les pigeons ...'. — BALLE ne confirme par les 
données de l'EH pour Ph 45. 

? FEW 4, 59a garg- (sous r). Le sens est 
"gosier, gorge’, et le t. 2 est connu plus larg": v. 

LÉON. *gargazon gorge, HAUST, Chestr. *gar- 
gosson trachée artère, LIÉG. *gargossan gorge, 
etc, — Homon.: *gargossan escargot (v. not. 
164). 

10 Dimin. en -éllu de buse’ tuyau: LÉON. 
*büsia (ou *tiyau ou “djéve) gosier, PIRS. 
*büzia larynx, LiÉG. *büsé gorge, etc. V. FEW 
1, 592b bücína (sens attesté en liég. et 
nam.). 

13. GÉSIER 

Q. G. 75 «gésier; jabot». 

Le tableau mentionne d'abord les mots qui 
sont largement répandus au sens 'gésier': 
"gésier" (A), "moulin" (B), *magot (C). Le t. 
‘sac’ et ses dérivés (D) s'appliquent souvent au 
gésier, mais parfois au jabot; “bonin, -ét (E) 
désignent diverses parties des entrailles, notam‘ 
Chez les ruminants (v. vol. ult.). 

L'EH a aussi noté des t. dont le sens est 
'estomac' (J-K) et, plus curieusement, d'autres 

dont la signification attendue est ‘gorge, gosier’ 

(L-M)". 

+ ALPic. 202; ALCB 1000. 

A. I. tdjèzi...: gèzi Na 127; Ar 1; D 7, 
25; B 16, 21, 24, 27; Ne 16 | -i Vi 38 | -zyé Ne 
76 | gézi No 1 | ga- B 33. 

IL *djidji, -i: gigi Vi 13 | -í Ni 80 (au pL, de 
volaille seul'; comprend poumon, foie et sacó 
6 strò; au sg., «très fin»); Ph 69 (J.H., mais 
boné enq. compl.), 79, 81; Ma 42; Vi 27 (ou 

magó, ou sace) || *jiji, *jejé...; Zi Mo 1 
(Ch. D., Zézé Dem.), 79 (ou sak); Ch 16; Th 
14, 72; Ni 80 (pl); Vi 22 (ou Zèzyè), 37 (ou 
magò) | Zézé Ni 39 | zizè To 37 (et sakle) | Zizé 
Mo 64 (à Audregnies) | ZéZé Mo 1 (Dem., v. 
Zizi), 23 (ou malèt a k.); Ne 44 | ZéZé Mo 41 | 
«gégier» To 39 | 3zéy (m.) To 7 j| *zizi: zizi 
Ph 37 (ou magoó). 

A”. *djézéye?: gèzéy Ma 51 | 
(Roum.). 

B. *molin, *mou-* ...: mòlè Ni 11, 61; W 3; 
H 67; L 1, 7, 14, 29, 32, 113; Ve 40 (et mago), 
44; Ma 35; B 5, 23 (ou môt, ou kwa) | -eA W 1, 
10,.13, 30,739, '56; L 35, 45, 87 | -eñ L 39 | -éñ 
W 66 | -é^ Ne 14 | -é Ve 8 (v. magó: lu mólé à ó 
dvé) | -ég L 94 (ou mago) | -&, Ve 26 | -en Ve 32 
(ou stumak?) | én, My 6 | madè S 29, 31, 36; 
Th 2; Ni 33, 72. 

C. *magot^: magó Ni 19, 85; Na 1(?), 19, 
49, 99: Ph 37 (ou zizi); D 15, 34, 64, 81; W 21, 

é, B 21 
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59, 66 (estomac, pas spécial' des oiseaux: v. 
môléñ); H 2, 8, 21, "28 (estomac), 37, 49-53, 
69; L 19, 85, 94 (ou mólég), 116; Ve 1, 8 (v. 
mólé), 24, 34-37, 40 (ou mole), 42, 47; My 1 
(aussi du pursé); Ma 19, 20 (estomac), 24, 51 
(«estomac du jeune oiseau»); B '3 (?), 9 (esto- 
mac), 21 («estomac du jeune oiseau»); Vi 27 
(ou gigi, ou sace), 35 (péti ~), 37 (ou Zizi). 

C'. *mag'zó?: magzó B 4 (li stumak è l +), 
D.” 1. a, 'sac'?, *satch: sač Ch 28; Th [43 

(ou malét)], 64 (gésier); Ni 1, 2, '5; Ni 80 (v. 
gigi), 90, 98 (ou sacó); Na [6 (ou, rar", malèt: 
v. sacó)], 130; Ph 84, 86; D 40, [68 (jabot, par 
opposition à gëf gésier)]; Ne 47 (ou sace) | sdè 
Th [29 (synon. de malèn)] || “sac: sak No 1 (et 
Zézi), 2; To 1; A 7, 37 GG "52, 60; Mo 9 (et 
Zézyé), 58, 79 (ou ziii); S 1, 13; Th [25 (ou 
malèt), 62, [72 (id.)], 82; Ne 69 (et zèzyè) || 
b. ‘sac aux (a) pierres’; sak a pyér To ‘71 | s. 
a p,yér A 28 | s. a pyér A ‘20 (ou estumak) || 
"sac aux cailloux'?: sak a kayó Mo 20; S 6 | 
s. a kayu Mo 37 (sak --- ou Zézyé) || c.? "sac à 
l'étron': sač ó stró Ni 107 || "sac au (a) bren": 
sak a brè/è To 24 | --- ó brè" To 28 | --- 6 bré 
A 12 | ---ó --- To 58 | sa ó bré To 94 | $à --- 
No 3 | --- brè” To 13. 

2. 'sachet'!?. *satchét: sacé B ‘20 (dans / lè 
sacé sac à excréments); Vi 6, 8, 27 (ou žiži, ou 
magò) || *satchét 6 breun?: sacé 6 br& To 73. 

3. 'sachot'!!, *satchot...: sacó Ni 26, 98 
(ou sac); Na 6 (comp. sac); D 94 | -ő Th 54 || 
*satchot ô stron?: saco ó stró Ni 80 (fait partie 
des Zizi). 

4. 'sacheau'!!. *satché, -é...: sacè Ne 26 | 
-ë B [22 (jabot, et gavé gésier)], 30 | -é Ne 31 
(poulet, vache), 39, 47 (ou sac), 60 (Iu lé ~) | 
-é Ma 46 | -é Ar 2. 

5. 'saquelet' tt, 
Zizé)]. 
E? 1. *bonin: bònè Th 53, 72 (= sac à 

excréments; partie intérieure que l'on jette); 
Ph 15, [54 (jabot, par oppos. à géf gésier)], 69 
(enq. compl.; Zizi J. H.) || 2. “bonèt: bònè Ph 
$3. 

F. *ewa(c), *cwacwa!?: kwa B 23 (ou mõt, 
ou molé; kwak Gillet) | kwakwa B 11. 

G. *monte!*: môt B 9 (=> dul pòy: «dans 
l'intérieur, aprés l'estomac, attaché au gros 
boyau»), 23 (ou kwa, ou mòlè). 

H. "gave, Zei v. not. 12 JABOT, B, 2. 

*sak'let: sakle To [37 (et 

L 'face': v. not. 12 JABOT, A. 
= J. *stomac', *(é)stou-'^: stomak Ph 42; 

D 101 | stu- Ni 6; Na 30; W 63; H 68; Ve 32 
(ou molen), 38; Ma 35, 36; B2, 4 (li nèl 
magzò) | èstumak A "18. 720 (ou sak òpyèr). 

K. 1. *panse!^: pàs Ve 39. 
2. +panséye!”...: päséy Ch 26 | -,yèy Ni 

107 (vache). 
= L. “garguète!": 

(gésier). 
M. 1. 'gosier'!?, "eo, *gou-, “ga-...: gòzi 

To 2 (s'opp. a gaye"); Na 59 (s'opp. à 'face"); 
Ph 33 (s'opp. à 'gave); D 40 (id.; ou sa); H 
68 (?, et stumak); My 3 (s'opp. à 'face'); Ma 
[43 («pour l'homme»: v. gwac)]; B [9 (synon. 
de gavé?, v. magò)], [23 (= gosier?9?)]; Ne 22 
(s'opp. à 'gave"), 24 (s'opp. à 'gavée"); Vi 2| -i 
Vi 46 (poule; s'opp. à 'gave") | -p Vi 47 (id.) | 
-zyé Ne 49 (id.) | góz,,ó To 78 | gò,zyé To 24 
(et sak 6 bre) | gazi Ma 29 (s'opp. à 'gave'); B 
2 (s'opp. à 'face'; et stumak) | gazi Na [101 
(= gosier??)]; W '42 | -i Ni [26 (= gosier 29)] || 
*goyi ...: gòyi Ch 61 (s'opp. à gave”); Th 46 
(id.); Ni [93 (synon. de fas, jabot)] | -i Ph 6 
(s'opp. à 'gave"). 

2. 'gosette'?': gòzèt A [2 («conduit»)]. 

gargèt Ni 28; Ma 1 

! Présentation. Figurent entre crochets les 
pts pour lesquels le sens “jabot” (et non 
'gésier' est assuré (par des gloses ou des 
équivalences synonymiques). Le mot a qqfs un 
autre sens que ‘jabot’ ou ‘gésier’; on l'indique 
entre parenthéses. Lorsque le témoin n'a don- 
né qu'une seule rép. pour la q. 75 (sens?), on 
indique le pt en italique. — V. l'introduction 
de la not. 12 JABOT. 

? V. FEW 4, 135b gigérium, ou on cor- 
rigera liég. “djidji en “djidji. — DL interprète 
*zizi et * djidji (F) comme des «redoublements 
plaisants» pour *djézi (D); ils en sont plutôt 
des altérations. 

3 Chang' de suff, sans doute sous l'in- 
fluence du collectif "gavée" jabot, connu en ces 
deux pts: v. not. 12, B, 2. 

5 Aj. les mentions w. aux attestations mo- 
sellanes et vosgiennes FEW 6/3, 38b moli- 
num. V. DL *molin gésier (de la poule), 
Dasc., Suppl. *moulin gésier (de la poule, du 
pigeon). 
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“ FEW 16, 499a germ. mago HI (mots 
introduits par l'intermédiaire du mnéerl. maghe 
ou de lall, magen). — DL *magot 2 gésier (de 
poule, d'oiseau), WisiMUS id. bonnet et feuillet 
des ruminants: gésier des oiseaux, SCIUS id. 
gésier, second ventricule..., VILL. id. «partie 
intérieure d'un oiseau ou se digère la man- 
geaille qui était au jabot, le gésier ou jusier», 
LIÉG. id. estomac des oiseaux, Gloss. S'-Lég. 
id. pop., la gorge [?], le jabot [?] chez les 
oiseaux; estomac du porc. — Homon.: *ma- 
got amas d'argent FEW 16, 587a *müs- 
gauda. 

* D'un calembour jouant sur l'équivalence 
fr. magot = w. “mag'zò? *mag zó et en effet 
attesté (DL, ViLL., Scius) au sens ‘magot, 
amas d'argent caché ou mis en épargne’; aj. la 
mention malm. FEW 16, 587a. 

? Le sens n'est pas toujours assure, surtout 
lorsque "sac' (ou un de ses dér.) s'oppose à 
"gave", "-ée', dont le sens est général' ‘jabot’, 
mais parfois 'gésier'. V. not 12, n. 3. 

8 FEW 11, 21a saccus (mentions nam. de 
"sac' et mentions fr. de “sac à bren"), ou on 
portera les types 's. aux pierre(tte)s', 's. aux 
cailloux’. V. Pirs. *satche «estomac, ventre; 
cocum, commencement du gros intestin; esto- 
mac des oiseaux», COPP. *satche gesier, DASC., 
Suppl. “sac gésier à S 1 (DELFÉRIÈRE). 

? Sont synonymes de “sac aux pierres", '--- 
aux cailloux": "buse aux pierrettes': büz à pirét 
L 4; "mallette aux cailloux': malèt a kayò Mo 
23 (= zèfè), 44 («second estomac de la 
poule»); 'caillot: kwayó Ma 40 (li ~), ce 
dernier a aj, FEW 2/1, 818b, coagulum. — 
À propos de "sac au bren’, "sac a l'étron', ete., 
on notera que le sens originel était plutôt 
‘intestin’; cf. aussi "laid sachet/-eau' et la glose 
de *bonin a Th 72. 

19 Porter le sens sous FEW 11, 22b, près de 
'sachet' grosse saucisse, caecum du porc. 

!! Porter le sens 'gésier' pour ces trois 
dimin. de "sac FEW 11, 23a. 

ze 
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12 Sur ces deux mots, dont le radical est 
celui du fr. bonnet, spécial! sur *bonin, v. 
+ Hausr et LEGROS, DBR 16, 1959, 51. 

13 Vraisemblabl' d'origine onomatopéique 
et à classer FEW 2/2, 1599 kwa- 

14 Semble correspondre à 'montre'; moti- 
vation d’une telle désignation? 

15 Une not. ESTOMAC figurera dans un autre 
vol. 

16 Au sens 'gésier, v. REM., Parler et aj. 
BAL “panse gésier (poule). — Le mot s'ap- 
plique d'abord à l'estomac des mammiféres; 
cf. FEW 7, 565b-566a pantéx, -ice et vol. 
ult. 

!? Dér. du précédent à l'aide du suff. col- 
lectif -ata (comp. 'gave' > 'gavée': not. 12, 
n. 4), plus répandu au sens 'estomac des rumi- 
nants'; cf. FEW 7, 566b et vol. ult. 

!* Dér. de garg- dont le sens est "gosier, 
gorge’: v. Pirs., LÉON *gárguéte, Copp. *gar- 
guéte, etc.; FEW 4, 55a. Le sens 'gésier' peut 
surprendre; il est cependant assuré par une 
glose à Ma l et par l'opposition *g./*face à 
Ni 28. — V. not. 12 JABOT, F. 

t° Toutes ces formes correspondent au t. 
'gosier', FEW A 127a geusiae. — Dans une 
grande partie des pts, le mot a été donné pour 
gésier (on note entre parenthèses, autant que 
possible, le mot qui a été fourni pour jabot): il 
pourrait s'agir d'une extension de sens suite à 
l'attraction paronymique de 'gésier' sur 'go- 
sier'; autre solution, moins vraisemblable: la 
q. aurait été mal comprise. — Lorsque le sens 
est ‘gosier ou ‘jabot’, le pt figure entre cro- 
chets avec une explication. 

20 En ces pts, le sens ‘gosier’ parait assuré, 
car PEH relève trois termes: gòzi / sacé (jabot) 
| gavé (gésier) B 22; gazi/ gaf | fas Na 101; 
gazi | fas | sacó Ni 26. 

?! Dër en -itta du méme radical. FEW 4, 
127b (LLouv., MarcheE., Mons, au sens 
“gosier`). 

14. NID (carte 8) 

Q. G. 10 «il y a un nid sur la branche» !. 

En général, 'nid'; noter les formes "oi" (11), 
à l'ouest, et les formes *nik' (III), au s.-ouest. 

Dérivé collectif "ni-ée' au n. de l'arr. de L. 

D'autres dérivés figurent aux not. 122 FOURMI- 
LIÈRE et 14] NID DE CHENILLES?. 
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MALE LA eve 

+ ALF 910; ALPic. 207; BRUN., Eng. 
1069: FEW 7, 119b-120a nidus (A), 121a 

: ni passim; ni / var. ni Mo 79; 
Ni “102; Na 107; D 72, 120; Vi 8, 46; ni Ch 
33; Ph 16; H 37; Ne 4; ni / var. né, néit Ch 4; 

Ni 36, ‘102, 107; Na 59, 112, 130; H 8; B 4; 
Ne 32; Vi 18; ni / var. ne W 59; ni | var. néit 

Ch 61; né, né/i Ni 33, 112; Na 1, 19, "20, 22- 
30; Ph 6; W 1, 3, 35, ‘36, 63, 66; H 1, 2, 21, 
'26, 27, 28, 38, 39, 42; B 5; Vi 27, 38; -=ni | 
var. ně No 3; ni / var. niet né To 6: ni / var. ni 

et né(y) To 7; — ne | var. nè Mo 44; — nü j 

var. ni / var. né (sauf à Ard.) Ni 20; ne/i ou 
néli Na 6; né Ni 11, 26 (var. nè); nè ou né 
(qafs ne) Ni 2, ‘5, 6, 9, 17, 19, 28, 45, 61, 80, 
85, 93, 98; — ni / var. nu Ve 24; nu B 11. 

IL *nit'?...: ni / var. nit To ‘71; Mo 23; S 
1; nit To 99; A... sauf 10; Mo 9, 17, 20, 37, 
41, 42; S 6, 10, 13; Ar 2; nit / var. nit To 58. 

HI. *nik'?: ni / var. nik D '129; Ne 38; nik 
Ne 43, 57, 69; Vi 2, 6, 25; nik | var. nik, nék D 
132, 136; nék Ne 51. 

A'. *niyéye, -éye^ ...: niyéy L '3, 7, 14, 66, 
'90 | -ëy L 39 | -èy L '50. 

! On a consulté six autres q. qui complètent 
le tableau et apportent de nombreuses var.: 
q. 419 «fourmilière»: t. "nid de fourmis’; 
q. 459 «nid de chenilles»; q. 494 «dénicher des 
nids»; q. 495 «un nid abandonné»; q. 1853 
«taupinieres et fourmiliéres»: t. 'nid de tau- 
pes’, '--- de fourmis'; q. 1859 «un nid d'hiron- 
delles dans le trou de boulin». Sur les sept 
questions, quatre donnent le mot "od pour 
presque tous les pts. Une var. confirmée par 
trois q. ou plus est considérée comme la forme 
principale; une var. notée pour deux q. ou 
moins figure dans le tableau comme «var.». 

2 Les notions NICHÉE et NICHET seront trai- 
tées dans un vol. ult. 

3 La zone nik“ se prolonge dans les Ard. 
(BRUN., Le.), et la méme var. est aussi assez 
larg! connue a l'o. de la France (de la Nor- 
mandie à la Saintonge: cf. FEW, Lei Pour 
ce qui est du w., nik’ pourrait se justifier 
comme le résultat d'une altération secondaire 
de mit”. Dans nit’ lui-même, le maintien inat- 
tendu de la dentale finale non appuyée (sur 
l'ancienneté de la chute de la consonne dans 
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cette position, cf. G. STRAKA, TraLiLi 4/1, | 
1966, 449-468) a pour effet d'augmenter la 
consistance de ce monosyllabe. — Mais pour 
Wartburg, F EW 7, 122b, les consonnes qui se 
rencontrent à la finale de 'nid' ne sont pas 
étymologiques. Dans le cas de -r, il s'agit (sauf 
en saint.) d'une rétroformation a partir du pl.; 
quant a -k, ce serait une cons. de liaison 

(fugekonsonant) introduite dans les dér. et 
transmise ensuite au simple 'nid'. Quant à 
J. PIGNON, Évolution phonétique des parlers du 
Poitou 479, il postule pour nik un prototype 
*niccu, refait sur *niccare (lui-même ré- 
fait d’après *niccat, de *nidicat). 

* Le sens propre est 'nichée': 
FEW, Le. 

cf. DL et 

15. ABANDONNÉ (d’un nid) (carte 9) 

Q. G. 495 «un nid abandonné». 

j ATLAS LINGU ISTIQU E DE LA WALLONIE 

A Re YO NS 
^ E. 

a 
: + 

ABANDONNÉ (d'un nid) 

“Aèdi, «lé» 

"énésli, «mè. 

Tabli, «lé, A8. 

tansil, «eye» 

* énondi 

^r wërft 

tineri 

*révalé, vè 

"'vuid(e)" 

lieux 

*abamd mè. bans né 

“abandoné, -doi 

i) 
© 
L 

o 

m 

EI 

w 

l 

N 
/ 
+ 

On remarquera surtout le part. passé de 
*élédi (var. *énédi) et *alédi (var. *anédi), tr., 
qui signifie "mépriser; particulièr', délaisser le 
nid (de la mère qui abandonne la couvée, 
souvent parce que le nid a été dérangé} et 
celui de *révoler, intr., ‘prendre son vol, quit- 
ter le nid (des oisillons qui s'envolent pour la 
première fois) ; puis, tr., "= le nid'. 

L'enq. relève d'autres rép. moins spécifiques 
qui s'appliquent au nid d'une année précé- 
dente, au nid abimé ou abandonné. Pour 
abandonné’, noter en particulier la forme 
*aban.n'né!. 

VS 
s AO s ë 

L ES da è 29 
Ls. à 4 F e 

e" "gef e 

+ ALLR 170. 

A." I. *èlêdi, -lé-...: èlèdi H 67, 68; L 1-4, 
7 (-èy fém.), 19, 29, ‘32, 43, 66 (id.), 113-116; 
Ve 6, 8, 24 (et fig.), 26, 38, 40-42, ‘43; My 1, 3, 
4; Ma 12 | -/£- H 50; L 106; Ve 31-37, 39, 44, 
47; Ma 3, 20, 29; B 2, 3, 5 (-é), 6-9 | -lé- Ph 54 
(des faisans); My 6; B 12 | NEAR -né- , 
énédi Na 30 Có; W 8,9, 13, “39 (9); H 2, 21, 
37 (-i), 38 kè, fém.), ‘42 (-1), 49 (-é-), 53 (id. ); 
L 85 (aussi des jeunes gens), 101 (des œufs): 
Ma 19, 39 (ou -7 '-i&', selon engl 42 | -nē L 
39 (-éy fém.); Ma 43. 
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II. *alédi, -lé-, là-...: alèdi Ar 2; D 110; 
Ma 35; B 15, 33; Ne 4, 24, 47, 49, 69 | -lè- B 4, 
22 | -lé- Th 72; Na 84, 116 (-er-); D 120; Ma 
46, 51, 53; B '14, 21, 28; Ne 9, 11, 14, 31, 33, 
39, 43, 51 (-&), 57, 60; Vi 6 (-é), 8 | -lé- To 71; 
A 2 (= infin), 7, 28, 55; Mo 44 (-é '-&'; ou 
mieux: lèy ~ L. Dufr.); S 29; Ni 1, 72, 90; 
Na 79, 99; Ph 79, 81; D 84, 132 (-é), 136 (-é); 
B 16; Ne 16, 44 (-6), 65 | -lède Ni 11 | -lādi Ne 
76; Vi 13-18, ‘21 || *anédi, -né-...: anedi D 81, 
113; W 3 (-nédé) | -né- S 1, 19; Ph 53 (des 
faisans) | -né- To 99 (-i); A 37, 50; Mo 9, 17; 
Th 5. 

A”. *énondi^: enòdi Ma 1. 

A”. *r'nédi*: mécht Th 54. 
B. *énéri...5: énéri Ma 9 (-i), 36 | -né- Ma 

4. 
C. *révolé, An... ̀  révólé, -é Ni 85; Na [49], 

101; D 30; W ‘42, 59; H 8, 27, 28, /39; L 87, 
94; Ma 2, 29 | -é Na 129; D 15, [40], 58. 

= D. “vuid': «vyeu» Vi '36 || vuide’. 
*vüde ...: var S 13, 36; Ch 27, '64; Th 2, 14, 
24, 29, 62; Ni 20 (à Ard.), 26, 98, ‘102; Na 44; 
Ph 45,69; D 34; W 35, 36; H 8, 69; Ne 11, 47 
| -d- No 1; To 27 | -&- Vi 21 | -i,- Vi 43 | "tyd 
Vi 37 | vyed Vi 35 | vaut Ne 24 || *(v)wide ... 
vwit S 6 | wit Na 109, 135; D 36 | wik Mo 20. 

E. "vieux, "vi, -i...: vï Ch 4, /54, 61, 72 

(-y); Ni 33-39, 61, 93, 107, 112; Na 69, 112; 
Ph 6-16, 37, 42; D 38, 64, 101; W 30, '56, 63; 
H 46; Ma 24, 40; B 5; Ne 20, 51, 65; Vi 2, 18, 
22, 25, 46 (Hanuse, vyé Lecoq) | -i Ni 2, '5; 

Na 6, 19, 20; B 30 || *viè, *vieu, -eü ...: vyé Th 

43, 46, 82; Ph 84, 86; Ne 49, 63 | vye Vi 46 
(Lecoq) | -& Th 14, 29. 

F. "mauvais". "mwè: mwè Ph 53; D 948. 
= G. 'abandonné'?, L *aband'né né, *aban.n'- 

né..: abüdné Ni '102; Ve 47 | -ëy L 101 

(fém.) | abanné, -é Ni 80; Na 1, 59, 107; W 63, 

66 (-à-); H 21; L 1, 35 (-0-), 45 (-à-), 61 (-à"-), 

87; Ve 1 Ca"), 31 (-à-), 38 (-&), 40 Cé; My 2 
(-à"- -); Ma 12; B 2, ‘3 | -é Na 127, 135; D 7, 
25, 46 (-lè), 72, 73; Ma 39, 53; Ne 33. 

IL. “abandoné, -dou- ...: abädôné, -é To 28, 
58; Mo 37 (-a"-), 64 Les Th 73 (-e); Ni 6, '9, 
19 (à, 20, 112; Na 130 (-e); W 21 (-0-); H 69; 
B 9, 11, 23, 27 (-é) | -é Mo 1, 23; Th 25, 53; 
Ph 37, 61; Ar 1; D 40, 68, 96; B 24; Ne 26, 47, 
63 | -ê To 43 | -doné To 24 (-è), 78 (-à-) | -do- 
ou -dó- To 94 | -dó- To 48 | «abandonné» To pne"""—————————————— 

27, 39 | -dó- To 13 |-du- A 55; S 10; D 123; 
Vi 43 | -èy Vi 38 | -è (-&) A7 | -È A 2 | -à, -é, 
«-œ» A '10 (eb-), 13, 18, 20, 28 | -œ A 12 | -é 
A 44, '52. 

H. *d'zérté, -ar-!?: dzérté S 31; Ve 24 | -ar- 
Ni 28. 

1.11 +lèyè: lèyè Mo 41 || *léyi là: Jour la Na 
109 j| +lèchi có ...: lèsi kò To 37 | lési, ku To 
73 (plus souvent que /. ê plà) || *déléyi, -la-, - 
là-: déléyi Mo 44 | -layi Vi 16 (fig.), 22 | -la- Vi 
27 (ou dèlasi). 

J. «(qu'on a) déniche»!?. *potché: pócé Ni 
17 || *gâtè: garé Ph 33 || *fali [littér" "failli": ici, 
déniché?]: fali No 2 || eer : d(i)wézbi 
B 7 | duzbwèbi Ve ‘15 || “qu'on a +dèstrat: kò 
na déstrü Th 64 || "qu'on est allé *sétchi': kòz 
a sti séëï Ni 2013, 

1 Adj. et participes sont général' postposés; 
"vieux" et "mauvais" sont antéposés. Il arrive 
que les adj. ou participes soient intégrés dans 
une relative déterminant 'nid' ("nid qui est ...") 
ou dans une phrase ("le nid est ...”): c'est le cas 
à S 13; Ni 26; Na 99, 129; Ve 8, '15, 35, 37, 
39, 47; My 4; Ma 2, 29, 43; B 6, 7, 15. Enfin, 
dans qqs cas, l'adj. est au fèm. (v. tableau), 
parce qu'il ne se rapporte pas à "nid, mais à 
'niée': v. la not. précédente. 

2 Part. passé d'un compose de "adr" mal- 
traiter, outrager; v. FEW 16, 439b frq. *laip 
(simple), 440a (comp.). Le préfixe est le plus 
souvent in- (dont la forme est *a- dans le 8. 
de la province de Lux., ainsi qu'en plusieurs 
autres pts: v. ALW l, c. 33 ENGRAISSER et 
PALW, carte de synthése, à par.), mais peut- 
étre parfois ad- (surtout à l'ouest). Comme 
on ne peut séparer les t. avec certitude, on 
conserve les formes sous une seule rubrique. 
— L'altération -/- > -n- indique que le rap- 
port avec 'laid' n'est plus perçu. La seule 
mention en -n- retrouvée dans FEW (Givet 
anédi) est insérée au tome 22/1, 85a. — V. DL 
*élédi prendre en aversion: en part., ‘l'oiseau 
a ~ ses jeunes’, d’où ‘un nid =", VILL. id. 
prendre en dégoüt, ne plus aimer ce qu'on a 
aimé... SCIUS id. délaisser, abandonner, 
prendre en aversion; PIRS. et LÉON. ne connais- 
sent pas ce sens; Copp, *alédi désachalander, 
abandonner: “cabaret, nid ~i; DEPR.-NoP. 
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ne connait pas ce sens, mais DAsc., Ois. note 
*alédi déranger un nid (Seneffe [Ch 6], 
Mignault [S 28], -né- id.; discréditer, ruiner 
une maison de commerce (Soignies); DELM. 
alaidir se dit des oiseaux qui délaissent leur 
nid, leurs œufs: HAUST, Chestr. *alédi «enlai- 
dir», déranger: se dit surtout du nid des 
oiseaux, Mass. *alédi (mais *alédichadje), 
adj, gaté, abandonné (d'un nid délaissé en | 
cours de couvaison parce que les oiseaux ne 
s'y sentent plus en sécurité), LIÉGEOIS * aládi, 
adj., se dit d'un nid abandonné à la suite de 
trop fréquents dérangements; le Gloss. S'- Lég. 
ne connait pas ce sens. — Renseignements 
notés en marge de l'enq.: */u covrèsse [dér. en 
-atorissa; couveuse] a élédi s' nid Ve 26; *i 
n' fòt nin k'on sofèle [qu'on souffle] so lès-ous, 
on l's-énédih'rüt ['enlaidisserait”] Ph 53; ti è 
alédi l' nid Ne 49; *alédi i nid' déranger un nid, 
si bien qu'après les oiseaux l'abandonnent A 
2: ici le sens est différent, sans doute influencé 
par la signification générale de 'enlaidir'. 
Autres emplois: *i a élédi l’ léssé d'un enfant 
qui abandonne le lait sans l'achever Ve 24; ti 
è alédi l' nid d'une femme qui abandonne le 
foyer Ne 49. V. aussi ci-dessus, les définitions 
fournies par les dict. 

3 Littéral' 'en-ond-i'. Il y a vraisemblabl' eu 
ici une hybridation de *énédi abandonner par 
*énonder, tr., lancer; intr., s'élancer, prendre 
son élan (cf. DL, Pirs. et FEW 4, 785a inün- 
dare). — Pour une autre explication, v. n. 6. 

+ Altération de "r'lédi 'relaidi'. Aj. le verbe 
(“il a r'nédi s' nid Th 54) et le part. près de afr. 
relaidir maltraiter de son cóté FEW 16, 439b. 

“ Littéral' "en-air-ié', part. passé de *énéri, 
tr, lancer; intr., prendre son essor (d'une 
troupe d'oiseaux qui s'envolent, etc.). Le mot 
peut s'expliquer par une évolution semblable à 
celle de *révoler, mais sa forme, assez proche 
de celles notées sous A, pourrait inviter à 
l'analyser comme une altération de ce dernier 
t. Pour *énéri et congénères, v. FEW 24, 222b 
aer. 

5 Comp. toujours en emploi intr, DL 
*révoler s'envoler, SCIUS id. LÉON. “rèvalè 

repartir en volant (fig: “lès mouchons sont 
ès il a été déçu dans ses espérances), PIRS. 
-ër s'envoler, reprendre son vol: se dit des 
jeunes oiseaux qui quittent le nid pour la 
première fois. Ici, il y a eu passage par une 
constr. transitive 'renvoler le nid' au sens 
"quitter le pn", d'où le part. 'renvolé' abandonné 
(du nid) (à aj. FEW 14, 604b volare). Aux 
pts entre crochets dans le tableau, cette cons- 
truction et ce sens sont inc., et 'renvolé(s)' se 
rapporte à 'oiseau(x)' (non à nid’). — Pour 
les t. A' et C, il s'est peut-étre produit une 
évolution semblable: v. n. 3 et 5. 

7 Pour VIDE, v. ALW 4, not. 148. — E et F 
sont approximatifs; si on insére ces rép. dans 
le tableau, c'est en raison de leur fréquence. 

5 Autre rép. douteuse: *amilé: amilé Vi 25. 
Le t. répond à 'en-miellé' et signifie propr' 
‘couvert de pucerons’: v. FEW 6/1, 649b mèl 
et not. 144. 

? Tout à fait littéral! 'abandéner! I et 
"-donner' II. Noter, sous I, les formes ou s'est 

produite l'assimilation du -4-. FEW 15/1, 49a 
“ban. — Pour l'alternance “-enner/-onner', 

comp. not. 171-2 BRACONNER, -IER. 
10 FEW 3, 52b desertum 1. 
11 Littéral" "aer, "laié là', "laissié cor, 'dé- 

laté" (et une forme 'délaissié'). FEW 5, 225a 
("lai€'), b ('dé-") et 2/2, 1470b quietus ('lais- 
ser coi' abandonner). 

12 Se reporter à la not. 16 DÉNICHER. 
13 Autres périphrases: "a l'abandon": a 

l abádó Ch 26; -ba- No 3; 'en plan’: ë plà To 
73; "tout seul": tu sé To 2; «ou il n'y a plus 
rien»: avu ré ddé Na 22; avè ré dda Vi 43; ki 
n a pë ré dvè W 1; ki n è pu rè, Vi 18; kin a pu 
ré ddé Ch 16; --- ré" ddé ou éd dè To 7; «ou 
les oiseaux ne viennent plus»: k lè maisó à la 
lèyi Na 23; sé musô D 113; k lè vi [parents] 
n vine pu tsu W 10. — Sans lien syntaxique 
avec ‘nid’: lè gòn sò parti, èvolè Th 25; | mér 
niva pu Ch 63. 
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16. DÉNICHER 

Q. G. 494 «... 

Réponses très nombreuses, regroupées par 
familles de motivations!. 

A. «dénicher». *désnichi, *dus-, *dis- 
*dé-, *dé-2: dèsnisi Th 5, 14 | -i Ni 1 (ois.) | 
déz- Th 82 (-éë) | dus- D 120 (ois.) | disnisi Na 
109 | désniët Ne 44 | déni$t Th 25; Ph 6 | -i To 
2, 7 (de-), 27; Th 13; Ni 45 (-né-); Ar I |-i, To 
73 | -$vé A 12 | -ÿé D 110, 120 (ois.); B 11 | -š 
Ne 60, 63 |-G7 Ne 69 | -ï Ne 65 | -i Vi "15, 16, 
18, 27, 36, 43, 47 | dénist No 1 (-ai-) | -i No 3; 
To 37 | -ié To 13 (dé-). 

B. «prendre, chercher, voler». 1, "prendre: 
prèt, -d W “45; My d (H. Cun.); Ma ‘14; B 4 
(V.-du-B.), 5; Ne 32 | -è My 1 (v. prèd) | pér 
Vi 8 | par Vi 27 | prèn A 7 || 2. “haper...: hapé 
B 12| (h)apè B 30 || 3.3 *ké(re), *cwé...: ké A 
37; Mo 20; Th 24, 25; Ph 6, 16, 54 | kèr Ne 9, 
51 | kwé Ph 6 | -é Na 6 || *kéri ...: kêri Ne 15, 
33 | ke- Ph 79 4| 4. "chercher: cercé Vi 38 | 
darèt Vi 6 || 5. "trouver": tròvé B 23 || 
6. *cachi* ...: kast Mo 58; S 6, 31-37; Ch 27 
(ou -i); Th 24, 43, 46 | - A 2, 7; Mo 17, 79; Ni 
1, 72, 90 | “To 6| -i S 13] -&4, To 24| -, A 
“10, ^18 | ye A 28 | -Sye A "20 | -5e A '52 | 
-šč To 71; A 44, 50 | Sé, «-cheu» A 1, 55 | -ié 
To 48; A 60; Mo 1, 37; S 10 [| 7.5 *rascode, 

-coude, -cwède: raskót Na 109; D '16, 30, 34, 
46, 64, 73, 74, '91; W 3 (ois.), 10, 13, 30, 35, 
'36, 63, 66; H 2, 8, ‘23, ‘26, 27-38, ‘39, 49-53; 
L ‘25, ‘64, 87, 106; Ma 2, 35, 36 | -kut Ch 72; 
Th 53; Ni 2,75, 45, 85, 98, ‘102; Na 1, '20, 23, 
30, 107, 116-130; Ph 37; D 7-25, ‘26, 72; W 
59; H '36 | -kwèt Ne 20 || *ra(s)coyi, -couyi: 

raskòyi L '64, 66, 85 (-) | rak- L 1 (ou -i 
Déom), 4, 19, 29, '32, 43, 94, 113, 114; Ve 4 
(à S'-Jean-Sart), 6, 24, 26 |-kar Ve 32, 34 } 
8.9. *sétchi, *sa-... -ki, -kier: séci Ni 20 (sauf 
Ard.) | saéyé A 12 | -éyæ A '13 | -kī Mo 44 | 
-kyé Mo 41 | -ké To 99 || 9. *hétchi": hèci L 
45 || 10. *gridji*: grigi L 39 || 11. *pougn'ter?: 
puñté L '75 (A. Rincken) | -é L 101 || 
12. *bozer!?: bòzé H 67 || 13. “piyi: piyi W 
30; L '23, 66 | -1 W ‘42, 56. 

C. «détruire, renverser, abimer». 1. *dés- 

trüre, *dis-, *dus- ...: déstrür Th 64, 72; Ph 69, 
86; B 28 | dis- Na 112; Ph 42; D 68 (-a), 84, 

les gargons sont allés dénicher les nids». 

101; H 69; Ma 29 (-a), 43; B 12,717, 23; Ne 4 
| dus- Ve 37, 39, 40, 42, 44; My 4; B 9; Ne 47, 
60; Vi 27 | des- Ni 93 | des- D 123 (-&r) || 
2. *défé(re) ...: dèfé To 43, 58; Mo 64 | -ér To 
48 | défèr To 94 | -fer To 28 | -fèr To 39, 78 || 
3.11 *d(ujfiner: d(u)iné Ve '45 (Villettes) | 
dfiné Ma 20 || 4. "déchirer": tséré Ne '50 | du- 
Ne 63 (Nivelet) | déséré Ne 69; Vi '21 (-Sé-) 22, 
27, 37 | -è Ne ‘50, 76 (et Louft.); Vi '14, '15, 
“17 | - Vi 25 || 'conchirer': kséré Ma 51; B 21 
|| “charoker!?: Saróké Ar 2 || 5. ‘arracher: 
arasi Ni 36, 38, 61, 112; Na 59, 99; H 37 
(-hi13) | -i Ni 11, 26, 33, 112 (ou -i selon enq.); 
Na 49; D 40, 113 | -é Ma 42 | -è Ma 1, 39, 46; 
Ne 14 | -či Ne ‘32 | -i B 23 (Moin.), 27 | -é Ne 
11, 23, 24, 31 || 6.14 “rayi, -à-, -6-...: rayi W 
21; H 21 (4) | EL 87 | ra- L 35 | ró- L 14 | rő- 
Na 44, 84; Ma 531 | -yè Ma 1 || *d'ray: dray 
My 2, 3; B4, 6 || *k'ray: kray My 6 || 
7. *gáter, -à-!5...: gaté Na 1; Ph 79, 84 | -è 
Na 135; Ph 33, 53, 61; D 36, 94 | gaté W '73; 
Ma 3, 24, 40 | gà- H 68; L 116; Ma 4, 9, '14 | 
gó- L 7 || 8. *c(u)fonde 5: k(u)fòt Ve 38, 41, 
“43 || 9. *potchi'": póci Ma 12 (propr' déni- 
cher) || 10. *taper foü'*: tapé fü L 2 | 
11. “foute djus!?: fut £u Ni 112 (enq. compl.) 
|| 12. *péter??: pété L 61 || 13. désclóre: dés- 
klór H 8 || 14. "caspiyi?!: kaspiyi Ve 40 || 
13. *eutcharpouyi??: kucarpuyi Ve 40 || 

w *débróler??: dèbròle Vi 16 || 17. *dis- 
Geer dismáci Na 101 || 18. téchiner?5: 
ésiné Na 79 || 19.25 *d'ziver, *d(u)zivrer: dzivé 
L 66; Ve Ï | -vré Ve 31, 35 | du- Ve 24 || 
*d'jiver, “dudjiver: diivé Ve '2 | dugivé Ve '10, 
'15 | ddzr- Ve 8 || 20.27 *d'wésbi: dwëzbi B 6 
(«déranger les nids»). 

! Construction: en général, le compl' est 
"les nids'; on indique par l'italique les pts où a 
été relevée la var. "aux nids' (comp. ‘couper 
aux arbres', vol. ultér., et v. REM., Syntaxe 1, 
111); lorsque le compl! est "les oiseaux’, on 
indique ois. entre parenthéses apres le pt. 

? FEW 7, 117a *nidicare. 
3 Littéral' "querre et 'quérir' chercher: v. 

FEW 2/2, 1408a quaerére. 
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+ Littéral! ‘chasser’, ici dans le sens dêr. de 
‘chercher’: v. FEW 2/1, 327a *captiare 
{sous 5 a et vol. ult.). Pour le sens ‘chasser, v. 
not. 168-170. 

“ Littéral' 'ras-coudre' et 'ras-cueillir' (préf. 
re-ad-ex-) notam' ‘recueillir (les œufs dans 
le poulailler), d’où sans doute 'dénicher'. Le 
sens ‘dénicher’ est connu de DL *rascode, 
Pirs, LÉON. et BALLE “rascoude ("un nid"); 
celui, plus général, de ‘recueillir (qqch. qui 
vient du haut} est connu de BAL et HAUST, 
Chestr. *rascoude. Remarquer le changement 
de complément: «recueillir les œufs» > «re- 
cueillir les nids» (en un pt «r. les oiseaux»). — 
Aj. FEW 2/1, 900b sv. cólligére 2 a (où 
seul 're-' est attesté dans des sens analogues). 

ê Littéral' 'sachier' tirer (violemment): FEW 
11, 27a saccus. 

7 “hètchi est une var. de “hèrichi, *hièr- 
tirer (synon. de “satchi): v. DL et FEW A 
433a “hirpicare, où on ajoutera la var. liég. 

5 DL “gridji, v. tr., prendre (un nid, une 
nichée), dénicher. Le sens propre est ‘faire 
effort pour atteindre’, V. FEW 16, 751a 
*gripjan, ou on ne trouve, pour le w., que 
le composé 'a-grichier'. 

? Littéral' "poigneter', dont le sens doit être 
"prendre violemment": comp. le sens du simple 
FEW 9, 515b pügnus, et v. n. 22. 

10 DL *bozer (F) dérober, chiper. Étym.? 
Haust, DL et BTD 10, 454, pense à un dér. de 
"Douse' (< *bovacea) le mot manque 
FEW 1, 473b. 

!! Comp. Stavelot *dufiner user (un habit) 
complétement, jusqu'à la corde, inseré FEW 
3, 558a finire. 

12 Ce verbe a probabl' le méme radical que 
les deux t. précédents; il semble, en effet, 
formé sur 'escirer' (var. en Sar- dans BRUN., 
Enq.). Pour la finale, comp. Gedinne serdk 
déchirure, inséré parmi les dér. en "-ade' (- a t, 
-dt...) FEW 17, 105b *skerian. 

13 .h- probabl' sous l'influence de *rahi 
racler, gratter, etc. DL, FEW 10, 86a *rasi- 
care. 

14 FEW 3, 235a eradicare, où on ajou- 
tera le dér, en "de(s)-', 

15 Au sens ‘endommager, abimer': FEW 
14, 202a vastare. 

16 Au sens ‘briser, détruire, saccager: FEW 
2/2, 1046a confündre. 

17 Emploi trans. dans le sens ‘faire sauter, 
jeter bas’; comp. l'emploi intr. au sens ‘sauter’ 
du simple et le sens ‘écraser’ du préfixé en 'es-' 
FEW 9, 644b püts-. 

18 Propr! ‘jeter dehors’: DL et FEW 13/1, 
98a tapp-. 

1? Propr' ‘jeter bas ̀  aj. le t. FEW 3, 925a 
fütuére. 

20 Emploi trans. dans le sens ‘faire éclater, 
briser': aj. ce sens pour le w. FEW 8, 133a 
peditum. 

21 Comp. DL *cäspouyi (cas- F) gaspil- 
ler...; chiffonner indécemment (une fille)... 
Le t. *caspiyt, dont le sens approche ici le 
deuxiéme sens évoque par Haust, répondrait à 
'gaspiller, tandis que “caspouyi s'analyserait 
en 'gaspouiller': dans cette hypothèse, aj. la 
var. *caspiyi FEW 14, 195a waspa. V. toute- 
fois n. 22. 

22 Comp. DL *tchárpouyf chiffonner (une 
fille). — Étym.: (1) le croisement suggéré par 
Haust (“tchar + *cáspouyi) parait difficile à 
admettre; (2) le rapprochement qu'il propose 
avec *tchapouyi (Ve 38, 39) se battre à coups 
de boules de neige est écarté par REM., Gloss. 
pour des raisons phonétiques; (3) le dernier 
renvoi de l'article de Haust («comp. tchèrpi») 
suppose une analyse de “tchdrpouyi en 'char- 
p-ouiller" (et de *cu- en 'con-"), ce qui pa- 
raitrait assez satisfaisant sur le plan de la 
forme et sur le plan du sens: comp. 'char- 
p-iller' déchirer, mettre en pièces FEW 2/1, 
403a carpere; (4) toutefois, il paraît difficile 
de ne pas prendre en considération les t. 'ca- 
poignier' (a) et 'con-poignier', "-gneter' (b), 
bien attestés en B.R.: v., classés FEW 9, 516b 
pügnus, *cupougni, *ca-, *tcha- ..., tr., mani- 
puler, chiffonner; réfl., se battre à coups de 
poings, etc., à rapprocher de mots de méme 
sens et de forme analogue, mais en -y- au lieu 
de -ñ-, que Wartburg analyse en 'ca-pouiller' 
(FEW 8, 152a pédücülus) V. LEGROS, 
BTD 34, 318 et 31, 258, qui critique le second 
classement. L'ensemble des formes pourrait 
figurer sous pügnus, moyennant une évolu- 
tion de À en y identique à celle qui conduit à 
w. *tchampion champignon. 
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23 V. Haust, Chestr. *dubrólé démantibu- 
ler, LiÉG. *débróléye écraser (avec un pilon 
de bois, les pommes de terre qu'on fait cuire 
pour les cochons); fig., déranger (du temps): 
l'orage a ~é le temps'; “su ~ se désagréger, 
tomber en miettes (p. ex. de la chaux), Mass. 
*débróler démolir, écraser (p. ex. un tas de 
terre); démettre, gâter (du temps): 'le temps 
est wé'; "su ^ se disloquer, Gloss. S'-Lég. 

“dèbròléye défaire, écraser, démolir; aussi du 
temps. — Comp. encore ALW 3, 77 ‘le temps 
se *débróle! se brouille, se dérange, se dé- 
traque, inséré FEW 15/1, 296b *brod, à la 
suite de fr. débrouiller, ce qui fait difficulté sur 
le plan phonétique. On préférerait, en rappro- 
chant le composé du simple gaum. tsu bróléye 
se barbouiller le visage (surtout les contours 
de la bouche en mangeant) LIÉG., analyser les 
deux verbes en '(se) brou-l-er': littéral! se 
couvrir de ‘brou’ (boue....), et “des-brou-l-er': 

l" tr., réduire à l'état de "brout, d'où broyer, 
écraser... et, spécial', démettre (le temps); 
2'intr, se réduire à l'état de "brout, d’où 
tomber en miettes, se désagréger... et, spé- 
cial', se démettre (du temps). On porterait 
l'ensemble FEW 15/1, 293a “brod, ou se 

trouve déja verv. su d'bronler [-0"-] se couvrir 
de boue. 

24 Au sens ‘disloquer, casser’: FEW 6/1, 
22la manicus. 

25 Littéral' 'échiner' rouer de coups, rosser, 
FEW 17, 113a *skina? 

26 V. verv. Jupille “d'ziver dénicher, inséré 
FEW 24, 217a aequäre, et noter le passage 
de d'z- à d'-, d'g-. 

2? DL et Haust, Étym. 278 *d(i)wébi, * dis- 
(-i F) et, par métathèse du -s-, *d(u)wésbi 
(Verv., Stavelot) déranger, troubler, faire dé- 
guerpir, etc. FEW 17, 553a * weibjan. 

17. CHANTER 

Q. G. 491 «écoute chanter le rossignol» et 498 «l'oiseau chante». 

Le tableau, qui intègre les var. des deux o. 
n'envisage que le thème du verbe ('chant-"), 
identique à l'ind. pr. 3 ps. ("chante"); pour les 
désinences de l'infinitif, se reporter à ALW 2, 
c. 767, 

* ALF 233; BRUN., Eng. 261; FEW 2/1, 

220b cantare. 

L *tchant- ...: cat en gén. | cat / -à^- L 94 | 
cat L 4, 71; Ve 1, 8, 34; My 2, 6 | cà"t / -à- 
Ve 32 | cat Ve 6; My 1 | dat / -a- No 1; W '42, 
‘S6: H 2, 28, 50, 69; L 106 | cát Ch 61; D 30; 
W 13, '39, '42, '56, 66; H 21, ‘26, ‘45, 46; L 
19, 45 [Zòt / An L 87 | čá" | -à"- Ve 24 | ian | 
-ó- L 61 | cat / -ó- W 59; H 26 | dòt Ch 28; Ni 
19, 20; D 34; W 1, 2, 3, 21, 35,/36, 63; H l, 
27, 37, 38, /39, ‘42, 49, 53; L 7, 35; Ma 2, 3. 

IL *cant-...: kat No ‘4: To 1; 2, 13, 24, 28, 
39, 43, 58, ‘71, 94, 99; A ...; Mo; S sauf 29 | 
kät | -a"- To 48; Mo 57 | kòt | -à- No 2 | kòt 
To 78 | kòt | dat To 62. 

! Guére de var. importantes par rapport à 
cette not. — La proposition infinitive de la 

q. 491 "chanter le rossignol' est qqfs traduite 
par une proposition relative: ‘le rossignol qui 
chante’ To 6; Mo 1; Ni 107; Na 129 (--- ga); 
Phi 53, ou par une proposition exclamative: 'le 
rossignol comme il chante" A 7; Ph 61, ‘91, 
"comme le r. chante’ Ma 43 (--- éné [littéral' 
'e(n)nuit aujourd'hui, cf. ALW 3, 245a]. 

? Autres rép., dont le sens est propr' 'ga- 
zouiller`: 1. *gruziner L 45 (ind. pr. 3 ps. 
-néy) DL *gruziner gazouiller, gringotter; 
fredonner, Scius *grüziner gazouiller, fredon- 
ner, VILL. *gruziner commencer à ramager 
(jeune oiseau); chanter entre ses dents; id. ou 
“gruzyi ronger un os. V. FEW 21, 220b; 
rapprocher de Gleize *grussi grincer (des 
dents), Stavelot *gruzi, Franc. *gruzyi, que 
Rem.. Gloss. suggère de ranger sous frq. *kri- 
san, FEW 16, 393a; — 2. *roziner Ve 24. DL 
*roziner (G, F, Verviers) gringotter, gazouil- 
ler, SCIUS *róziner muser auprès d'un feu ou 
d'un poéle; y passer le temps sans rien faire, 
ViLL. id., REM., Gloss. id. fláner, trainer sans 
rien faire, qui renvoie à FEW 21, 320b et 23, 
42a; v. aussi FEW 21, 220b; — 3. *ritcholer 
Ve 37 (du canari). DL *ritcholer (La Gleize) 
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gazouiller, REM., Gloss. id. (aussi à Ve 32); (à | 
Franc.) grésiller (du fer a repasser au contact 
du doigt mouillé ou d'une goutte d'eau (id. a 
Spa, Jalhay); de la graisse ou on met frire des 
pommes de terre), lequel renvoie à FEW 21, 

220b et donne le mot comme «probabl' d'ori- 
gine onom.». Il semble qu'on pourrait penser 
aussi à une var. de "rissoler! FEW 10, 587b 
rüsséolus. 

18. SIFFLER (d'un merle) (carte 10) 

Q. G. 54 «siffler; — il sifle? comme un merle». 

I ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 
H 

SIFFLER 

thüfler, “deske 

*égyulier, <ï 

* vhufler 

*vhiiler 

*chifier 

*iélelufer 

*sctifer 

*sufler 

* xifler 

"ehoufler, -i 
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o 
@ 

e 

x? 
p 

va 

* 

+ "ber 

Am aud du mat, Leier? est représenté par ekiu, vé dr 

dE AM S mou 12) 

On considére genéral' que les formes belgo- 
romanes signifiant ‘siffler’ sont les correspon- 
dants du fr. siffler (de sifilare, var. de sibi- 
lare); cette identification soulève néanmoins 
quelques difficultés: 1° la voy. initiale w fait 
supposer une var. *süfilare?; — 2” les 
consonnes et groupe consonantique initiaux 
(*h-, *hy-, *ch-, *scl-) répondant au s- du mot 
fr. ont été divers! expliqués: a. par un traite- 
ment particulier du s initial, d'où $ et A, 
(REMACLE, A; 87); b. par une influence ono- 
matopéique; c. par l'influence (ou l'emprunt) 
du (au) néerl. 'schuifelen' (Haust, DL et WAR- 
LAND 136)"; — 3? les formes en « ont été 
justifiées par l'influence de "souffler'+. 

TOME R | 
CARTE H 

* ALF 1231; BRUN., Eng. 1467; FEW 11, 
568b sibilare. 

A. I. *hufler, *há- ...: huflé, -é D 34, 64; W 
8,79, 10, 13, 30 (ou su-), ‘42, ‘45, 56, 66: H 1, 
2, 21, 26, '28, 37-69; L 1-4, 14-29, ‘32 (pour le 
rossignol, v. su-), 39-94, '99 (-é), 101 (-£), 106- 
116; Ve 1, 6, 24-26 (-é), 31-40, 41 (ou zuch, 42, 
44; My 1, 2,75; Ma 2-19, 24 | fu- L 7 | hé- W 
35, '36 | hu-3 W 21, 32,739, 63 (ou -ay); H 8 
(arch.: -ày), 27 || *hyufler, À: yuflé, -é Ve 41 
(ou hu-); My 3-4 (ou yüyé); Ma 20; B2, 3, 6| 
-i B 4, 5, 7. 

II. *chufler, *ché-, *chi-...: suflé, -é To 2, 
13, 24, 28, 48, 78; A 60; Mo ‘22, ‘29, 37, 41 
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(ou si-), 64; $28, 29, 37; Ch 4, 16, 28, 43, 63, 
"64; Th 5, 24, 43, '51, 53; Ni 1, 36, 39, 72, 85, 
90, 112 (enq. compl. et J. H.; ou šu- J.H.); Na 
1, 30, 79, 84, 99, 101, 112, ‘120; D 30; Ve 47; 
Ma 29, 40, 42, 53; B 9, 11, 12, ‘14, 21 (à 
Roum.), 23 (enq. compl.; 54 J.H.); Ne “8 | 
«-er» To 27, 37, 39, 99; A '57; Mo 77; Ch '19 
| -ë To 6, 7 (-&,, ou si-); Mo 1, 17; Th 29, 73; 
Ni 38 | -e No 3; To 94 (sü-); Mo 23, 58; S 31, 
36; Ch 26, 27; Th '2, 14, 25, 46, 54-64, 82 | -é 
Mo 20; Na 116, '118, 127, 129, 135 (arch.; et 
Zaci D 7, 15, 25, 38-58, 68, 73-84, ‘100, 101, 
“103, ‘104; Ma 1, 35-39, 43, 46, '47, '48, '49, 
51; Ne 4, 9 | -èy Mo 44 (ou si-) | -ê To 43; A 
1, '10, 12 (ou si- selon enq.) | «-æ» To ‘57; A 
^18 ($w-), 20 (id.), 28, 37 | -œ A 55 | «-e» To 
36; A ‘13 | -é To ‘71, 73 O.H., siflè enq. 
compl.); A 44, 50 | -& A 2 | -ë (-&) A 7 | süflé 
Ni 20, 102 | $&- Ni 26, 80; Na 6, 19,20; D 72 
(-è) | sè- W 3 | sé- Ni 2,5, 6, 9, 17, 28, 29, 45, 
'97, 98 | Siflé, -é No 1; To 7 (néol., ou Jwe); 
Mo 41 (ou su-), 42; S 1, 19 (ou sk/i-); D '133, 
136; Ne 65 | «-er» To 1 | -e Mo'5, 9 | -èy Mo 
44 (ou $u-) | -é To 58 | -æ A '52 | Siflé To 73 
(enq. compl., Suflé J.H.). 

HI. *(é)sclufer, *sclifer?: sk/ufé Mo 75; S 6 
(-é), 10 (èsk-), 13; Ni 33 (èsk-) | sklifé S 19 (ou 
Si»), 

IV, *sufler, si-: suffé W 1, 30 (ou hu-); L 35 
(merle, v. /u-) | sifl& A 12 (eng. compl.; šu- 
JH.) 

A’. *choufler ['-er'], <i [“ir'”]...: Sede, -é Ch 
33, ‘54, 61, 72; Th 72; Ni 19, 93, 107, 112 
(LH. ; ou $u-); Na 22, 23, 44-69. 107, 109, 130; 
Ph 6, “11, 15, 37-45, 54, 69-81, 86 (ou safloté 
dans "^ comme un merle'); Ar 2 (-é); D 110, 
120, 123, 132; B.15, 16, 717, ‘19, 22, 23 (J.H., 
mais ṣu- enq. compl.), 27; Ne 11, 20, 22, 23, 
24, 31, 32,738, ‘40, 43, 44, 49-57, 69, ‘70; Vi 6, 
8, 37, 42, 46| -ë Ni 71, 61 | -6, W 59; Vi 2 | -e 
Ph 84; Vi 16 | -e, Vi 18, 25 | -êy Vi '12, 13, ‘21, 
27, 35, ‘36, 38, 43 (J.H.; -èy enq. E.L.), 47 | -ey 
Vi 22 | -è Na 135 (et 5u-); Ph 16, 33, 53. 61; Ar 
1 (-è); D 36, 94, 96, 113; B 24, "26, 30, 33; Ne 
5, ‘12, 14, 15, "17, 26, 33 (ou -i Goff), ‘34, 39 
(à Lamouline), '50, 63, 76 | -fyè B 28 | soflé B 
“1; Ne 16 | šufli Ne 33, 39, 47, 60. 

A”. *hyüyer^: xüyé My 3-4 (ou xuflé), 6. 

! Pour les morphémes de l'ind. pr. 3 ps., v. 
ALW 3, not. 72 et 73 et ALW 2, not. 87. 

? Due sans doute à l'influence de la labiale 
f; de méme *sübilare, var. de sibilare, 
explique un grand nombre d'aboutissements 
gallo-romans: v. FEW 11, 565a sv., ainsi que 
ERNOUT-MEILLET, s.v. sibilus et REW 7890. 

3 V. FEW, Le., spécialement n. 33. — L'in- 
fluence de 'schuifelen' est certain' à exclure. 

+ Pour SOUFFLER (et SOUFFLET), v. ALW 5, 
not. 12 (et not. 11: compl" et qqs var.). On 
notera que l'initiale $- de 'souffler' nécessite 
elle-méme une explication: on recourt général' 
à l'influence du $- de 'siffler' (!). — Présenta- 
tion: 1? les formes en « sont isolées sous A”; 
2° une comparaison systématique entre 'sif- 
fler" et ‘souffler’ permet de signaler par l'ita- 
lique les pts, assez nombreux, oü siffler et 
souffler se traduisent par des formes différen- 
tes (ex.: *choufler siffler, s'opposant à *chofler 
souffler). Ailleurs, 'siffler' et 'souffler' ont la 
méme forme, mises à part de menues var.: far 
(-ü-) Ph 16; er (ir) B 33; Ne 49, 76; '-ir? 
('-er') Ne 47. Il a général" été facile de trancher 
pour les pts supplémentaires de la q. «siffler», 
sauf pour Ne '5, '12, '17, qui se situent à la 
limite des zones Zo. et far de 'souffler'; 3° la 
carte permet de visualiser la situation, — Vu 
les difficultés de l'explication traditionnelle, 
on peut se demander si le u de *choufler siffler 
ne résulte pas plutót d'une influence onomato- 
péique. L'alternance via de 'sifller' pourrait 
étre mise en relation avec celle que l'on 
Observe dans *züler, *zoü- et *hüzer, *hoü- 
(< onom. zu- et hu-) *hüler, *hoü- et 
*brüyi, *broü- (issus d'étymons latins, mais 
influencés par des onom.): sur ces verbes, qui 
désignent comme 'siffle la production d'un 
bruit, v. not. 19 HURLER et 20 BOURDONNER. 
Cette explication rencontre toutefois un obstacle 
(mineur): elle ne suffit pas pour les deux 
attestations de “choflè. 

* a long sous l'influence des verbes dér. du 
radical onom. hu- (> “htizer, etc.)? 

5 Ces formes ne peuvent être séparées de 
celles qui sont rangées sous I et II. Elles 
pourraient être analysées comme le produit 
d'une métathèse: (è)sklufé, sklifé < “(è)skuflé, 

| *skiflé (prototypes trés proches de néerl. “scii- 
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felen, schuifelen invoqués respectiv! par WAR- 
LAND et par HAUST: cf. introduction). — On 
notera pourtant que les var. pic. en sk- sont 
absentes du FEW sous sibilare, mais ont 
été classées sous frq. *slippen H, FEW 17, 
150a. 

7 Comp. ALW 3, not. 73, ADD. le vent 
GRONDE (t. a-d: *hüzer, -eler, *hüyi, -er et 
var.) Les formes yüyé, -i sont insérées sous 
sibilare, FEW 11, 568b, ou elles ne sont 
pas distinguées de celles que nous classons 
sous 4, quoiqu'elles montrent un trait! trés 
différent du groupe labiale + /. L'opinion de 

43 

Wartburg se fonde sur WARLAND 136-7, qui 

analyse Faym. yäyé comme le produit de 

sibilare (avec influence sur l'initiale de 

scüfelen, lequel donne seul des résultats du 
t. *hufler, etc.). Notons la réserve de RE- 

MACLE, A, 87, n. l: «A première vue LL 
cette étymologie de hyäyer n'a rien d'impos- 

sible (cp. *affibulare > salm. afüyi). Mais 

il est évident que les mots signifiant ‘siffler’ 

ont subi très souvent des influences onomato- 

péiques, et même qu'ils reposent très souvent 

sur des onomatopées.» — Cf. encore pour ce 
type, not. 20 BOURDONNER, n. 12. 

19. HURLER (de la chouette) 

Q. G. 499 «la chouette hurle». 

De nombreux verbes sont dérivés de radi- 
caux onomatopéiques ou ont été influencés 
par des onomatopées. Plusieurs d'entre eux 
s'appliquent de manière plus régulière au cri 
d'autres animaux: on se reportera aux vol. ult. 
D'autres traduisent aussi le hurlement du vent: 
v. ALW 3, not. 73-74. D'autres encore signi- 
fient originel' "héler, bucher" 7. 

+ BRUN., Eng. 411 (crier). 

A.” L. *(h)oüle? ...: ^4à/ Na 84; D 46, 101 
(ou kriy); W 35-63; H 1, 8, 21, 26 (ou cawiy), 

27 (id. ou cawtéy), ‘28, 37, 38, 67, 69 (-&- ou 
kriy); L 1, 7 (ou brè, daw), 19, ‘32, 35 (ou 
daw), 39, 61, 85, 101, 114; Ve 8, 32-37, 40, 44; 
My 2-6; Ma 1, 2, 3 (ou kriy), 19, 36, 43, SI, 
53; B 4-7, 11, ‘14, 15, 16, ‘17 (-&-), 21, 23 
(enq. compl), 30, 33; Ne 14, 15, 22, 23, 33, 
39, 43 (ou hup, kri), 47, 76 (infin. kadè); Vi 6 
(-4-), 8, '21, 22-35, "36 (~ a la mwa ‘à la 
mort”), 37, 43 (ou baw), 47 | (h)à Ne 11, 16 | 
ül Na 129 (ou kriy); Ph 53, 79 (ou üy); D 36, 
72, 84-96, 136; W 3; B 27; Ne 4, 24 (-&-), 31, 
32, 57, 65 || *hóle: kòl Vi 16 || *ouloule: «dad 
Th 72. 

IL *óle*...: 4/ A 2; Mo 41; S 1 Gù- infin. 
ülé), 19-31; Ch 16, 27-63, ‘64; Th 24; Ni 17, 
28 (la «dót. ~; v. dawtéy), 45, 98, '102, 112; 
Na 1, 6 (ou kriy), 49, 79 (id.), 107-116, 127 
(id.), 135; Ph 15; D 7 (id.), 25, 38, 73, 132 | ul 
Mo 37 || *(h)urle, *urléye?^: hur] Vi 46 | url To 

2; A 12 (ou yur! selon enq.), 52; Vi 2| -/, To 
73 | urléy D 40 | -éy My 1. 

III. *eüle^: éi A 60; Mo 23 (ou kriy); Ch 

26 | ël A '52 (surtout fig.); Th 53. 

B. *oûye’: üy Ph [53 (du vent)], 79 (ou 4i) 
| üy Ph 45. 

C." 1. *tchawe: čaw W 66 (ou brè); H 2, 

68; L 2, 7 (ou hail, brè), '8 (la hadòt ^; v. bra), 

35 (ou hd), 66, 87; Ve 1 (J. Wisimus, ou 
ñawlèy) || 2. *tehawiye: dawiy H '26 (ou hdd), 
27 (id, ou dawréy), ‘39 (infin. cawi) || 

3. *tchaw'téye: cawréy Ni 28 (la cawèt ~; v. 

ül); H 27. 
D.? *tcha.üle: cas] Ni 1 || *tcha.üléye*: 

éaüléy Na 22 (ou kriy). 
E. *tchüle'?: ég/ Ne 49. 
F. 1. +Ch)oupe!!: hup Ne 43 (ou Add, kri) | 

up Ph 86 (ou kriy) || 2. “houpèle, -oü-: hupèl 
Ve 38, 39 (hà-); Ma 42 (cl: la haulòt ^; v. 

krèy); B 12 (d’où son nom de kaupla'?). 
G. 1. *djoupe ^: gap Ni 19, 20; Ve 6 (ou 

huk) || 2. *djoupéle: gapèl B 9. 
H. *houke'*: hak Ve 6. 
L'S 1. *gnáwe: ñäw Na 30 (ou -wél) || 

2. *gnawéte, *gné-: siawèt Ni 11 (elle «miaule») 
| #iè- L 116 (ou brè) || 3. *gnáwéle: Anawel Na 
30 || *gnaw'léye: fawlèy Ve 1 (J. Wisimus, ou 
éaw). 

J. *miyóle!5: miyòl Ne 60. 
K. “piotite!5: pyar S 36 (Em. Hubaut). 
L. twiy'téye!”: wiytéy H '42. 
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M. *báye!*: bay Vi 38 || *bawe: baw Vi 43 | 
(ou kad). 

N. “cri(ye), *cri(ye): kriy To 6, 43, 48; A 1, 
44; Mo 44; S 6, 37; Th 72, 5, 14, 25-46, 54, 73; 
Ni 19, 26, 33, 39, 61, 72, 80, 85, 93, 107; Na 6 
(ou af), 19-69, 79 (id.), 99, 101, 127 (id.), 129 
(ou 4); Ph 6, 16, 33, 42, 61, 69, 81 (ou fé sè 
kri), 84, 86 (ou ap); Ar 2; D 7 (ou il), 15, 30, 
34, 58, 64, 101 (ou hà), 110-123; W 21; H 46, 
69 (ou kal); Ve 40 (ville; v. Adi et grüzel), 41, 
42, 47; Ma 3 (ou kad), 20, 24, 35 (ou -i-), 39 
(ou -éy), 40; B 22, 23 (J.H.), 27; Ne 9, 16, 20, 
26, 44, 63 (ou can) | -i, No 3; To 28, 58; S 10, 
13; B 28 | -7 No 1, 2; To 7, 94; A 12, 37 (pour 
la chouette, v. s«/fé]); Mo 20, 64; B 24 | kriy A 
50; Mo 9, 17, 23 (ou ël); Ni 6, 9; Ma 4, 9 
(infin. krèyi), 12, 35, 46 | kri, To 39; A28 | kri 
To 13, 27, 71; A 7, '13, 718, '20; Ne 51 | kriy 
H 53 (ou -i-) | kri, S 19 | kri Th 14; B 2, 3; Ne 
43 (ou hal, hup) | «crie» A 55 || *eréye ...: 
krèy Ma 42 | -éy Ma 39 (ou -iy). 

O. *brét, *brát!?...: brè W 1, 10, 13, 21, 
30, '39, ‘42, 56,66 (-8); H 49 (-a); L 7 (ou Add, 
caw), '8 (la suwèt m; v. caw), 14, 29, '32, 94, 
106-116 | brè Ve 24 | bra Vi 18 (infin. brar). 

P. *brüke??: brak To 24; A 12 (infin. bra- 

EA 
Q. *burle?! : bur] To 78. 
R. “tchante: dat. Th 82; Ar 1; D 120; B ‘32; 

Ne 63 (ou kriy). 

S. *grüzéle??: griizèl Ve 40 (Stav.-ville). 
T. *souféle: sadfèl A 37 (pour le ka uà; v. 

kri)?*, 

1 On comparera les radicaux de ces verbes, 
en particulier 44-/ul- (A), üy- (B), éaw- (C), 
hup- (E) et de leurs dér. aux substantifs qui 
désignent la chouette: v. not. 84. 

“ FEW 14, 13a rattache tous ces mots au 
lat. ülülare. L'alternance des voy. (a4 u, ë) 
est expliquée, ainsi que la présence d'un A 
aspiré à l'initiale, par l'influence d'onomato- 
pées. Les formes intégrant un r (comme le fr. 
“hurler”) sont dérivées d'une forme dissimilée 
urulare. 

5 DL “houler hurler: hóler; siffler (vent) ..., 
SCIUS “kouler crier (chiens, loups), mais VILL. 
«xhoüler» id. [sans doute pour *^-, à moins 
qu'il ne s'agisse de la méme initiale que dans 

*hyüyi siffler: v. not. 18, 8], HAUST, Chestr. 
“koulè hurler (loup, chien, vent); hóler, Le, 
*hoüléye hurler (loup); siffler (vent), Mass. 
*hoüler id., Gloss. S'-Lég *hoüléye hurler (vent), 
pleurnicher, etc. 

* Pirs. *üler hurler (loup, chien, vent), 
LÉON. *älè hurler (notam' vent), BAL *üler 
hurler; huer, DEPR.-Nop. id., Copr. *üler hur- 
ler. 

* Désinence calquée sur celles des verbes en 
y + “er: v. ALW 2, 245, n. 2. 

* *(h)eüler est connu plus à l'est (v. notam! 
DL *heüler, *heürler hurler (de colére, en 
parlant du chien); brailler) et apparaitra dans 
d'autres not. (vol. ult.). V. DEPR.-NoP. *eüler 
hurler, complété par Dasc., Suppl! ululer. 

7 BALLE *Aoüyi 2 hurler (chien, vent ...), 
que l'éditeur rattache à un étymon différent de 
celui de *(h)oüyi 1 huer. — Des formes simi- 
laires sont classées sous hui-, FEW 4, 506b. 

* DL */chawer criailler d'un ton aigu; PIRS 
*tchawi ('-iller) piailler, brailler, pousser des 
cris; DL *tchaw ter ("-eter") criailler, piailler, 
jacasser, PRS. id. crier comme un choucas (G). 
Avec -d-, LÉON. *tcháwé, synon. de *ewäké 
croasser (corbeau). — Formations verbales en 
^er (1), iler (2), “eter" (3) à partir du 
radical onom. t$au-, FEW 13/2, 364b. (Noter 
que w. “tchawer et plusieurs dér. figurent 
aussi sous frq. "kawa, FEW 16, 304b.) Pour 
les désinences des deux derniers t., v. ALW 2, 
c. 90 et c. 89. 

? Combinaison des radicaux de A et de C 
ou renforcement de A au moyen du préf. 
intensif ca-. V. Copp. *icha-üler hurler 
(synon. “tcha-uwer, non relevé par l'EH, à 
comp. à 'chat-huant'), Pigs. * tchahüler. FEW 
14, 14a. 

19 Comp. not. PLEURER (vol. ult.): formes 
“tchouler, "ich. V. FEW 13/2, 378a t$ul-, 
et St-Hubert tchulè [u bref?] pleurer à chaudes 
larmes, mal classé FEW 14, 14a ülülare. 

u DL “houpeler (*hoü- Ve 38, 39), *houper 
héler (qn) de très loin en criant “hou-ou-oup 
entre les mains [...]; crier, hóler (chat-huant, 
etc.). FEW 4, 515a hup-. 

12 V, not. 84 CHOUETTE, G. 
13 Var. du précédent. V. DL “djouper 1 

héler, hucher; FEW 5, 77b jup-, ou on por- 
tera le dér. en “-eler'. 



15 DL *houkí hucher, appeler, mander. 

FEW 4, 504 *hüccare. 
15 Propr! "muaule" ̀  not. prévue dans un vol. 

ult. V. FEW 6/2, 66b miau- ("miauler', J), 

68a (“niauer", “niauter' et 'niauler', 7). 

16 Comp. *poüte onom. traduisant le cri de 
la chouette, d'où *poûte chouette (not. 84, D; 

DEPR.-NopP., Copp., CARL.!) et *poüter crier 
(chouette) DEPR.-Nop., classés FEW 21, 239a. 

1? Plus souvent pour 'gemir, glapir...” FEW 
14, 649 win-. V. DEPR.-NoP. *wígn onom. du 
cri de la chouette: tèl poute fét ^ par nit. 

18 Propr' 'aboie': not. prévue dans un vol. 
ult. V. FEW 1, 299a bau, bai. 

19 De 'braire' crier, pleurer, FEW 1, 490a 

(*bragere). 

TOME 8. — NOTICES 19-20 45 

29 Propr' ‘beugle’: not. prévue dans un vol. 

ult. Du méme radical onom. que le précédent 
(brak-). 

21 Propr' "beugle', v. vol. ult. Classé sous 

FEW 1, 491a (* bragulare). 

22 Propr' “grésille'. FEW 16, 86a * grisi- 
lòn, et ALW 3, not. 87 GRÈLER (et grésiller). 

?3 Croyance: le cri de la chouette est pré- 
sage de mort Th 25; Ni 17; H 67; L 8 ("brait"); 

Ma 35, 46; Ne 11, 24; Vi 36; “li malóde séré 

mwárt divant trwès djoüs D 101; présage de 

malheur No 3; D 36; de pluie Ve 40 ('gré- 
sille'); B ‘32. 

20. BOURDONNER 

Q. G. 477 «bourdonner». 

Plusieurs verbes sont dérivés d'onomato- 

pées, en particulier zü, zü. zò. L'enq. a aussi 

relevé des représentants de 'bruire', avec var. 

morphologiques et dér.; c'est visiblement à la 

var. *brüyi que se rattache "brout, -oti-, par- 

fois analysé en "brouiller. D'autres verbes 

sont tirés de subst. désignant le bourdon, le 

taon, le hanneton: v. les not. 120, 135, 127. 

* ALLR 200. 

A. l. a. *züner...: züné, -é Ni 26 (mais 
zütné ind. pr. 3 pp., donc "zi-t-er"), 98, 112 (au 

fig, d'une pers. qui marmotte, qui grogne 

entre ses dents); Na 1, 99, 109; D 30 (züne 

ind. pr. 3 pp.), 34, 64; W 1, 30, 36, 42, '56; H 

'26 (seul! fig.: ‘fé ~ qqn' [faire bisquer]), 67, 
68, ‘74 (-é), 77; L 1, 2 (-u-), 4, 14-116; Ve; My 
3 (dans lè bal züné sifflent aux oreilles); Ma 2- 

12, 20-29, 53; B 2, 3, 4 (-1), 5 (id.), 9, 12, 16, 

23; Ne 22, 23, 43 | -é Ph 16; D 46; Ma 1, 36, 

43 (rar); Ne 16. 
b. *züler ...: zülé, -é H 45; Ve 34; Ma 40, 

43; B 15 | -é Ma 39. 
c. *züyer, -i...: züyé B 6 (et Regné) | -iB 11 

| -£ D 101. 
2. a. *züteler?: zutlé, -é W '8, 9, 10; H ‘42: 

L 45 (et li bal a ~ a my óréy). 

b. *zütener: zümé B 22. 
c. *züti: zar Ni “145. 

A'.! a. *zoüler: zülé Ve 37, 39, 40; My; 

Ma 42. 
b. *zoüyi...: züyi A 2 (-u-), 7 | ye A 28. 

Bi *zonzer: zózé Ne 9. 
B'* *zinzounéy Vi ‘36. 
C." *rüti...: rüti Na 79, 84 | -i Ni '102 || 

*rüdi ...: rüdi Na 49 | -i Na 19, '20. 
C'5 1. a. *brüre, *bru(w)ire: brir Ch 61; 

Th 62, 72; Na 107, 130; Ph 6, 45; Vi 8, 35 | 
bruwir To 7 | nir To 6 | bru.ir To 43 | -ir To 

39 | brwir A 55 | -ir To 58 | bwir To 99 (bwit't 

ind. pr. 3 pp.). 
b. *brüyi...: bray B7 | -IB9|-; B 14; Vi 

46 | -è B 21 (Flam.) | brüyi B 27 (ou d.i) | -4.i 
B 23, 27. 

€. *brüti" ...: brüti Ni 2, 5, 6, '9, 19, 26, '62 
(brütnoé ind. pr. 3 pp.), 66, 80, 85; Na 22-30, 

59. 101, 116; D 72, 73; W ‘2, 21, 59, 63; H l, 
8, 21 (-&), 26, 27 (-i), ‘28 GD. 37, 38, '39, '42 
(-i), ‘45 (-i), 46 | bruti Ni 28, 45 || *brüter: 

brüté Ni 17 (-à-); D 15; W 35, '36, 66; H 2, 49, 
50, 53; Ma I9. 

2. *brüti, -tyi^: br? Ni 20 (Ard.; -i ail- 
leurs); Na 69, 112; W 3; L 1 (C. Déom); B 5| 
-tyi Na 127; D 7, 25, 84, 96. 
C" 1. *broüyi, -i, -er, -è...: brén! À 12 

(«broüi»); Mo 17, 58; S 36; Ch 26, 28; Th 2; 
Ne 44 (J.H.) | A 7; Mo 9; S 1, 29; Ch 63-64 
(-4-); Ne 51 | -i S 6 (bruyt, ind. pr. 3 pp.), 10 
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GD Ph 42, 61, 69 (J.H.); D 84, 94, 96, 110- 
123; Ne 20; Vi 16-22 | -yé, -é A 60; Mo 41 
(-ü-); Ma 40; Ne 11, ‘12, 24, 31, 32 | -è D 36; 
Ma '47, '48, '49, 51; B 21 (à Roum.), 24 
(J.H.), '26, 28-33: Ne ‘12 (ou -é selon engl 
14-16, ^17, 33, 39, 47, 49, 63, 76. Ind. pr. 3 
pp: bräytæ A '13| -(e) Mo 79 | brūyt A 50 | 
-üy Ne “38 || *brouyi, -i...: brayr Mo 44; S 13, 
19, 31, 37; Ch 16; Th 5; Na 79; Ph 15; D 136| 
-i Ni “10; Na 135; Ph 37 (-ò), 53, 79; D 68 | 
brui Ni 38 | bruyè Ma 35 | -à A 720 | brant 
Th 14 | -wé Vi 2. 

2. *broütiyi?: braitiyi Ne 65. 
D.'? 1. *bronder: bròdé Vi 47. 
2. “brondiyi, -dir: bròdiyi D 136 (lè kayó 

«iya a mèz óréy) | -dir Vi 27, 37, 43. Ind. pr. 3 
ps. et 3 pp.: bròdi Ne 51 (le fè ^); -diyá D 
^141 (lè kayu ~); Ne 51 (id.). 
E. 1. “mizer: miizé Na 99. 
2. a. *müzener: müzné B '17 (ou bü-). 
b. *máüzeler: müzlé Na 44 (chantonner). 
F.? *hüler, *chá-, *chi-...: kilè H 69 | sü- 

Na 49 (1. insecte qui passe rapid'; 2. balle de 
fusil), 59 (id.) | -é Na 129; D 38, 40, 58, 81, 
‘103; Ne 4, '5, '8 | silé Th 24; Na 44 (sa sil ga 
siflle aux oreilles). 
G+ *hoüler: héilé W 13; L 7, ‘32, 71; Ve 

6,8, . 
H. 13 *boüler...: béilé Ve 44 | burlé Ph 86. 
7.15 «bourdonner». 'bourdonner'. *bour- 

doner, -dou- ...: bardôné, -é No 1, 2 (-dàn ind. 
pr. 3 pp), 3; To 13, 24 (-ò"), 27, 28, 48 
(-dónt; ind. pr. 3 pp.) 78 (-o-), 94 (-ènt, ind. 
pr. 3 pp.), 99; A 12; Mo 1, 20 (-né ind. pr. 3 
PP.), 23, 37, 42, 64; Ch 4 (-a4), 27, 33, 43, 72; 
Th 25, 46, 54; Ni 1, 11, 24, 33, 36 (d+), 38 
Gäil, 39, 61, '62, 72, ‘74, 93 (bòr-), 107 (-&-), 
112; Na 44; Ph 54 (-&), 81 Géi: D 120, 123; Ne 
57, 69; Vi 25 | -e Th 64 | -é Th 73, 82; Ph 69 
(enq. compl.) | -è Th 29 (-è,), 43; Ar 1; D 96; 
Ne 26, 60, 63 | -é A '18, 37 | -æ A ‘52 | -č To 
“TI; A 44 | burdané D 132; Ne 44 (enq. 
compl., -nó ind. pr. 3 pp.); Vi 6, 25. Ind. pr. 3 
pp.: bawdònè Ph 84 || 'bruyonner': bruyònè No 
"4, “5 (-0-) | -wèmè To 73 || 'maletonner': 
maltunëé Vi 13. 

J. «taonner». 'taonner': taóné To 99 | -,oné 
To 1 (fig., gronder). 

K. «hannetonner». *balôjè ‘5: baliizè Ma 1. 
L. «faire le bruit de la ruche»'”. *samer, 

ter: samé, samté Ve 47 || *ruchoner: rufoné 
To 3718. 

' A et A”, formés sur les onomatopées zü et 
zü, sont intégrés a l'art. son-, FEW 12, 96b. 
— Classement du tableau: verbes en: ner 
(A, la), -ber (A, 1b; A”, a), “y-(ier"' (A, le; 
A”, b); dimin. en: “t-eler", '-t-ener', "-t-iller' 
(A, 2). — Pour le sens de A, 1 et A', cf. DL 
*züner siffler à l'oreille; tinter, bourdonner; 
fig. “fé ~ faire bisquer, et dér; *zoüler (Sta- 
velot, Malmedy) siffler sourd'; pour cette 
nuance, v. de méme REM., Gloss. *züner bour- 
donner; fig., bisquer, déguerpir et zoûler bour- 
donner, mais «les deux t. ne sont pas tout à 
fait synon.: *zoüler indique un bruit sourd; 
*züner un bruit plus aigu»; v. encore VILL. 
*zoüler [graphié -ou-] tournoyer, fendre l'air, 
et dér. *zoülédje tournoiement, marche pré- 
cipitée; ^ d'oréye tintin dans l'oreille et 
*zoül'mint sorte de bruit que font certains 
animaux par le battement de leurs ailes et leur 
vol, tournoiement, et Scius *zoüler, -édje de 
sens analogues. — En emploi fig: DL *zü- 
lant fameux, extraordinaire, synon. *clapant, 
*hiy tant. 

* Cf. DL: le t. remplace *záner bourdonner 
en Hesbaye, ou ce dernier se conserve au sens 
"bisquer'. 

* Autre dimin.: DL *zün ter. 
* Dër. de l'onomatopée zò; v. FEW 12, 96a 

son-, auquel il faut joindre 14, 664b zinzu- 
lare (cf. TraLiPhi 27, 1989, 173). — V. aussi 
*zinzounéye produire un bruit chantant; -à 
[-ard'] qui produit --- Gloss. S'-Lég. 

3 Pirs. *rütí bourdonner, bruire; [fig..] 
grommeler, “riitiau pers. qui grommelle [suff. 
"-ard']. — Dér. en ‘-iller' du subst. rügitus 
> 'ruit', formé lui-même à partir de rügire 
(> 'ruire' et "bruire': v. ci-dessous). Aj. FEW 
10, 550b (sous L1 b, près du dér, en ‘-eler'). 

* Famille de 'bruire' (< 'ruire', avec adjonc- 
tion d'un b- initial, sur l'origine duquel on 
verra FEW 10, 548b). Classement: 'bruire' 
(1a); réfection analogique sur la Ire conj. en 
“er", d’où "bruyer" (b); dér. du subst. "brut en 
"-er' et en ^ir’ (c) et dimin. en iller’ sur le 
même radical (2). — V. aussi le dér. en “-on' 
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aux sens ‘bourdon’ et ‘hanneton’, not. 120, D 
et 127, C. 

” Il est impossible de distinguer '-iller' de 
Sir" aux pts ou iller > i bref; cf. ALW 2, 
c. 78 COUCHER. Des formes conjuguées per- 
mettraient de départager les deux t. — Pour 
"iller", v. LÉON. *brütyi bruire; fig., semoncer, 
réprimander, Ps. “briiti bruire, rendre un 
bruit confus: [fig.,] barboter, bougonner, ré- 
primander, BALLE *brütyi répandre une rumeur. 
Pour ‘ar, v. DL *brüti (F) [mais EH brazil, 
intr., bruire, rendre un bruit confus. 

# Croisement entre *brüyí et "brouiller' ou, 

hypothèse plus vraisemblable, alternance via 
fréquente dans les verbes exprimant l'émission 
d'un bruit: cf. ci-dessus, n. 1, et v. not. 18 
SIFFLER, n. 4. On notera que les lexiques clas- 
sent le sens ‘bruire’ avec le sens ‘brouiller’ 
sous "brouiller" ou, rarement, distinguent deux 
entrées. V. LÉON. *brouyi bruire; “si + ['se 
brouiller'] se tromper, BALLE “brotiyi 1 brouil- 
ler; tbr. 2 bruire, BAL “brouyi 1 tromper, 
mettre en désordre; "br. 2 bruire, bourdon- 

ner; fig., *intinde ~ "ne sakwè apprendre par 
une rumeur vague, Copr. *broüyi ['brouiller'] 
brouiller; commettre une erreur; ['bruyer!] 
bruire; détaler (gamin ...); renácler (*ascoutez 
T toür ki brouye!), HAUST, Chestr. *broüyé 
['brouiller'?] brouiller (de la tête); tourmenter, 

importuner, ennuyer; ['bruyer'] bourdonner, 
bruire, LïÉG. "brout [bruyer] agiter la cré- 

celle; “su brotiyi se brouiller (du temps), etc. 

Le FEW classe *brouyí bruire sous 15/1, 295a 
*brod (> “brouiller”), ainsi que sous 10, 
546b *rügire («mit konjw.»). 

? Type équivalant à "brout (C', lc) avec 
voyelle -a-, sur laquelle v. n. 8. 

10 Dér. en ^er (1) et en "Alert (2) d'un 
radical onom. * brund-, FEW I, 565b. 

11 FEW 6/3, 275b m üs us (lorr. 'musener' 
bredouiller, murmurer). 

12 Plus précis! 'siffler': v. LÉON. *chilé sif- 
fier, bourdonner (oreilles); siffler (bronches): 
grésiller (graisse dans la poêle), BAL *chilé (1) 

siffler (oreilles, etc.); (2) produire le bruit de la 
graisse qui frit; (3, dér. de 1) aller très vite; — 
cf. encore DL *hüler (Huy) lancer avec vio- 

lence (rattaché à l'onom. Aa) et *hüyi (Stavelot) 
siffler (même hypothèse étym.); dans le second 
cas, pourtant, il s'agit certain‘ d'un A;: cf. 
REM., A, 87 et FEW 11, 564a sibilareI la 
a a’ (où pourraient être classées les mentions 

de *chilé, qui se trouvent probabl' ailleurs 
dans le FEW), 565a sv. I 1 a B (où pourraient 
être insérés *hüler, -yi), 568b (où figure, sans 
doute à tort, la var. orientale *hüyí). Pour 
cette dernière, v. encore not. 18 SIFFLER, A" (et 
note). 

13 Plutôt ‘hurler’: v. not. 19 HURLER, A. 
'^ Plutôt ‘beugler’: v. vol. ult. et FEW 1, 

594a büculus (formes en -e-) — Autre 
mention au sens 'hurler': v. not 19, Q. 

15 Dér. de ‘bourdon’, de "bruyon', de "ma- 
leton': v. not. 120 BOURDON, B, D, 1 et A, 4. 

16 Dër. de *balüje: v. not. 127 HANNETON, 
A. 

1? Rapprocher de DL *samer 2 essaimer 
(FEW 3, 257b examen), d'où *sam rou es- 
saim; bourdonnement d'essaim; brouhaha. — 
Pour “ruchonner', t. larg! connu, v. FEW 10, 

582b rüsca. 
18 Réponses approximatives: 1° 'chanter': 

éâté My 4; — 2? "bouf: bayi (3 pp. en -6) Ne 
44, propr' ‘crier’, v. vol. ult. 

21. PIQUER (d'un insecte) 

Q. G. 468 «les moustiques, les cousins piquent», 479 «quand les vaches sont piquées par les 
taons, elles courent», 483 «j'ai été piqué par une guépe». 

Le tableau vise à faire la synthése des trois 
q. et distingue les termes genéraux (A-C) des 
verbes qui s'appliquent propr' à la piqure des 
moustiques, qui «mordent» (D-E), ou à la 
piqûre des guêpes (et des abeilles), qui «aiguil- 
lonnent» (F-J). On comparera ces derniers t. à 
la not. 9 AIGUILLON!. 

A. 'piqu-(ent, -é, -ée) 7: pik- passim; pik- 
Na 30; Ph 16, 53; H 37; pék- Ni 107; Na 59; 
W 3; H 8; pék- | pèk- Ni 11; pèk- pék- Ni 2, 
5, “24, 26, 28, 45, '62, '66, 80, 98; Na 6; 
alternance pik- (3 pp. ind. pr., qqfs pit- devant 
désinence "-të") / pic- (part. passé de t. "piquié”) 

| No 1-3, “4; To 2-27; 28 (483, mais -k- 479), 37, 
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43, 48, “71, 73; A ‘10, 12, ‘13, '18, 55 (483, 
mais -k- 479), 60 (pity- part. passé). 

B. 'pinc-(ent, -é, -ée)'*: pis- Na 101, 116: D 
15-34, 58, 64; W 1, 10, 21, 30, '39, '42, 59, 63; 
H 8, 37, 38, '39, '42, '45, 49 (et kpis- 479: 
'com-pinc-"), 50, 68, 69; L 2, 7, 19, 32, 35, 39, 
45, 61, 85, 87, 106-116; Ve 8; Ma 2-9, 12, 20, 
24, 36; pis- / pés- H 21, 26, 27, 28; pés- W 3, 
66; püs- Ni 19, 20. 

C. 'poind-(ent, -u, -ue)'*: pód- L 1 (C. 
Déom), 85; Ma 12; B 7 (aiguille, épine); pò'd- 
L 4; pód- L 61; pód- L 94; Ve 1; pwed- W 59; 
H 8. 

= D. '*(h)agn-(ent, -é, -6e)'5...: hañ- Na 
84; D 34, 58 (479), 46; W 3, 13, 21, 35, '36, 
'42, 56, 59 (479); H 1, 2, 26, 38, '42, 50, 53, 
69, L 4, ‘32, 61, 66, 85, 116; Ve 24, 32, 34, 38, 
40, 42, 44 (479); My 1-4; Ma 1, 12, 79, 29, 39, 
42; B 2, '3, 4, 5, 6-12, 23; Ne 14, 23 | heñi- Ve 
1 (479) | héfi- Ve 6, 26, 34 (Solw.) | añ- A 1, 2, 
7, 28, 44, 50; Mo 37 (479), 44, 58, 64; S 19, 31, 
37; Ch 16, 27, 61, 63, '64; Th 24, 29, 43, 54, 
62, 72; Ni 2-55, 11, 17, 19, 20, 26, 28, 36, 39 
(479), 80, 85, ‘97, ‘102, 112 (479); Na 1, 6, 19, 
'20, 22, 23 (483), 49, 69, 79, 107, 116, 130, 
135; Ph 15, 33 (479), 42 (479), 53 (479), 79; Ar 
2; D 36 (479), 72, 73, 84, 94, 96, 101; W 59; 
Ma 38, 46; B 15, 22, 24; Ne 11, 15, 16, 20, 26 | 
äñ- A 37; Mo 17 | áfi- Mo 37 (479) | eñ- A '10, 
12 | éñ- A '13 | éñ- A '18. 

E. "mord-(ent, -u -ue): mwérd- B 33 | 
mward- D 123 (479) | mórd- (qqfs 'mort-" 
devant '-t&) To 1, 2, 28, 73 (-Z,-); S 1; Ne 43, 
47, 49, 57; Vi 21 (-an), 27 (id.), 37-43 | mórd- 
üd.) No 1 (-0-); To 48; Ne 65 (479). 

= F. "aiguill-é' (part. passé)": awyi Na 1 
(?), 107 | awi Na 79 | dwyi Ve 42; B 7 (-i et 
Rogery), 9, 15 (la-”), 16, 22, 23 (et Moinet), 
27 | -pé D 64; Ve 41, 47; Ma 19, 20, 21, 24, 
42; B 21, 24, 26, 30; Ne 14, 15, 51 | âwi H 77 
| éwyi Na 130 | éwyi Ph 33 | ewyr Ne /5 | -i Na 
135; D 7, 25, 36, 72, 84, 101 | -yé D ‘103: Ne 
4, '6 | agiyty D 110 (fèm., 479) | -yi Ne 38, 44 
(ou -D | aguyi Vi 13 | -gàyi D 136 | -guwé Ne 
33, 60. 

F. tawhi, -i (part. passe)? ...: awhi L 106, 
113 | -ki H 49, 53; Ma 2, 9, 21 | àwhi B 15. 

F”. *dawi (part. passé)”: dawi H 49, 50, 53. 
G. 'estiqu-(ie, -iée)' !?: stič- Ni 17; L 66; Ve 

6, 24 | stéc- Ni 6, '9 | stik- L 43. 

H. *stéflé (part. passé)!!! stéflé S 31 (-e), 
36 (arch.), 37; Ch 27; Th 72. 

I. *pigni (part. passé)!?: pitit Ma 20 (qafs): 
B 4, 5 (à V.-du-B.), 7 (et Rogery)?. 

! Afin de clarifier la présentation, on n'envi- 
sage que le radical des verbes qui se présentent 
à l'ind. pr. ainsi qu'au part. passé; pour EE, 
H, 1, qui n'apparaissent qu'à la q. 479, on 
donne la forme du part. passé (mais les notes 
commentent l'infinitif du v.). — Pour les dési- 
nences, on se reportera à ALW 2, c. 104 (ind. 
pr. 3 pp.), c. 78 et 79 (part. passé des v. à rad. 
palatal, ce qui concerne tous les t. sauf C, E). 

? fpiquer' est connu partout, mais apparaît 
moins souvent aux q. 468 et 483, ou on lui 
préfère des t. spécifiques. — FEW 8, 450a 
“pikkare. 

3 fpincer' concurrence 'piquer' pour ‘piquer’ 
à l’est du domaine w. (sauf Ve, My, où il 
possède le sens originel 'pincer', cf. vol. ult.). 
FEW 8, 545b * pints- (pour le liég.). 

^ FEW 9, 597a püngére. — Cf. *póte 
aiguillon (not. 9, A). 

* +(h)agni, -i, -er... propr' ‘mordre’ appa- 
rait essentiel! à la q. 468 (moustiques), moins 
souvent à la q. 479 (taons): aux pts en ita- 
lique, le verbe a été fourni aux deux q.; 
lorsqu'il n'apparait qu'à la q. 479, on indique 
le pt entre parenthéses. On l'a aussi relevé, 
plus curieus', à la q. 403 (guépes), souvent en 
concurrence avec un autre mot plus spéci- 
fique; ceci concerne les pts A 28; Th 24; W 
21, 35; H 2, 53; Ve 34, 44, ou le verbe est aussi 
connu au sens premier (moustiques). — FEW 
16, 139b, frq. *handjan, où est rejetée l'hy- 
pothése d'une origine onom. (Haust); on y 
portera le sens 'piquer', ainsi que les formes 
contemporaines en -é- (cf. mfr, (h)aignier). 

“ Le sens du verbe est 'enfoncer l'aiguillon 
(d'une guêpe, d'une abeille)"; v. DFL *anwyer, 
-i, LÉON. tinwyi, *éwyi, Pirs. *aw ji (v. n. 8), 
HAUST, Chestr. *aguwer (et DASN. «aguer» à 
lire de méme). — Le FEW ignore appar! 
plusieurs formes w., mais insére chestr. aguwer 
(séparé de Neufch. aguer), avec qqs attesta- 
tions ardennaises, sous acücula (24, 121a) 
et l'assortit de cette remarque: «rapporté à 
tort, ici 1,25 à lat. *aculeare», Ce premier 
classement semblait cependant meilleur: les 
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formes w., ou s'est amuie la voyelle préto- | méme. — Même phénomène pour le t. 'aiguil- 
nique interne, répondent mieux à un proto- 
type *acüléare qu'à un dér. d"aiguille', car 
w. *awéye formerait un der. "awèyi. Comp., à 
la not. 9 AIGUILLON, les aboutissements de lat. | 
*acüléo, et se reporter pour le classement 
des formes à la n. de cette not., qui vaut 
aussi pour *acüléare. — On ajoutera au 
verbe les expr. «donner l'aiguillon» ('aiguillon', 
*pétion ...) au sens 'piquer' (relevées aussi à la 
q. 484 'aiguillon': pts en italique): Ni 2, 'S, 17, 
26, 38 ('--- son aiguillon’ ou "laisser ---); D 
'45, 72; W 3, 8, '39, '42; H 38; L 19, 45; Ve 
32, 34; Ne 38; 'avoir (eu) l'aiguillon' s'étre fait 
piquer: Ni 11, '14, ‘66, 85; Na '20 ("avoir 
attrapé ---'), 30; W 30 (id.); L 4, 19, '32, 43, 
“71; Ve 6, 8, 35 (ou "avoir ramassé ---'); My 6; 
B 4. Pour "donner l'aiguillon', v. DL et REM., 
Gloss. s.v. *pétion et comp. WISIMUS *pétion l. 
aiguillon; 2. venin laissé par l'aiguillon dans 
"donner le “pètion' [?]. Au sens fig, «avoir 
l'aiguillon» signifie ‘être enceinte’ ou ‘être 
atteint d'une maladie honteuse': v. DL, Wisi- 
MUS. 

7 "aiguiller" > “laiguiller", comme ‘aiguil- 
lon' > “laiguillon' (au même pt): v. not. 9, 
n. 2. 

8 Attraction de “aw'hi aiguiser, FEW 24, 
125b *acütiare (not. prévue dans un vol. 
ult.). La forme de Pirs. taw jf s'explique de 

lon': v. nat. 9, n. 5. 
? +dawi semble une altération, sous l'in- 

fluence de "7. de la forme tawi (contraction 
de *awyi): comp., sous F, les formes contrac- 
tes *awf Na 79, *anwi H ‘77. 

19 Propr' ‘ficher, enfoncer, fourrer': v. DL 
*stitchi. Le mot apparaît aux q. 479 (taon) et 
483 (guêpe), FEW 17, 231b, frq. * stikkan. 

11 DEPR.-NoPp. “éstèfler piquer (abeille, 
guêpe), CArL.' id. V. ALW 1, 279 (c. 48 
GUÉPE, n. 5) et FEW 17, 225a, mha. stéft, 
ainsi que not. 9, n. 16. 

12 Rapprocher de DL “pi(m)gn bruit d'un 
coup violent, dont dérive *pign ier (Huy) ros- 
ser. Ce sens ne figure pas FEW 8, 417b pi- 
(ou est liég. *pigneter fringoter, du pinson). 

13 Rép. approximatives et renseignements 
notés en marge de l'enq.: 1? "les vaches sont 
prises par les taons' A 44; '--- ont des t.' Ni 
107; Na 129; Ph 37; '--- sur elles" Th 43; ‘j'ai 
été a-con-suivi par une guépe' (propr! 'at- 
teint’): aksii Ve 1; — 2° "les moustiques font 
des dòs' Vi 13 [littéral' "dorses'; FEW 3, 144b 
dorsum]; "--- dòt Th 72 [étym.?] '--- 
môrmeæ To '71 [littéral! "gourmes'; FEW 17, 
609a * worm]. Ces trois subst. désignent l'en- 
flement douloureux de la peau provoqué par 
la piqüre d'insecte; ils reparaitront dans un 
vol. ult. 

22. SINGE 

Q. G. 409 «singe; singer; singerie ...». 

Deux hypocoristiques de Martin! — nom 
qui s'applique fréquemment au singe dans 
l'épopée animale — ont remplacé, principal! 
au n.-e., les aboutissements indigènes du lat. 
simia. Ailleurs, ceux-ci ont été évincés par 
des formes empruntées au fr.: *sin(d)je < lat. 
simiu?, 

L'aire de *márticot (et var.) se réduit sous la 
pression de *sin(d)je: en plusieurs pts, le mot 
n'est plus connu que dans des significations 
secondaires (pts entre crochets dans le tableau). 

€ M. Piron, Étude sur les noms wallons du 
singe, BTD 18, 1944, 315-351; Wallon central 
et occidental chimot, BTD 23, 1949, 113-122; 

A. HENRY, Reniers le Skime, Vox Romanica 
11, 1950, 162-169, 

A. 1. *márticot, *mar- ...: martikò W 21; 
H 21 (-té-); L 61-87; Ve 31, 34-38, 40, 41, 44, 
47; My; Ma 20, 42, 51 (qqfs); B 2, '3, 4, 5, 7, 
9, 15, 21 (qqfs), [23 («petit dróle d'homme 
comique»)]; Ne 51 | mär- H 28 | mar- A2; 8 
19; Ni 72; B 6 || *márticot, *mor- ...: mártikó, 
-à- Ni 20 (-ti-); [D 34 («petit type faisant des 
embarras»)]; W 1, '8, 10, 13, 30, 35, 36, ‘39, 
'42, 56, 63, 66; H 1, 2, 26 (-ré-), 38, ‘39 [42 
(dans fé / ^ faire l'espiègle)], 46, 49, 50, 53, 
68, 69, “77 («jeune singe»); L 1, 2, 7, 29, 39, 
94, 114; Ve 32 | mòr- L 14, 43 || *mórticot ...: 
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mòrtikò L 19, ‘32, 66, 101 (-ò-); Ma 39 | -té- 
Ni 17 | mòrtikò Na 19, [79 (dans ké +! quel 
singe!)], 84; D [38 (rare et seul! fig.)] | -ré- Ni 
6, '9, [45 (iron.)]. 

2. *mártikét, *mor-, “mòr-: mòrtikè Ve 1, 
24, 26 | mòr- Ve 6 | mòr- Ve 6 (-e ou mòr-), 8. 

B. *sin(d)je ...: sèd, sèg en général | -é- Mo 
44; Ch 33; Ni 2, 5, 38, 45, 85, 93, ‘102, 107; 

Na 22, 30, 40-69, 107; Ph 16; W ‘9 | -é"- Ch 
'54, 72; Ni 6, 17, 26, 28, 80, 98; Na 6, '20, 23, 
30; Ph 84 | -é- Ch 61 | - Ne 76 | ses, -£ No 1; 
To 1, 6, 13-28, 39-58, '71, 78-99; A; Mo sauf 

41, 42; S 6-13, 31; Th 5, 14, 25 | -é- Mo 41 | 
-é". Mo 42 | -ë* No 2, 3; To 7 | -&- To 2, 73. 

! Formés par l'adjonction des suff. -icor, -ikèt 
après apocope de la finale: Mart(inus) > 
*márticot, -ikét. PIRON, BTD 16, 346-8 et 25, 
187-190, explique de la méme manière la for- 
mation de *árnicot hanneton < Arn(old); 
v. not. 127, K. 

? Les aboutissements autochtones w. et 
pic. se présentent sous les formes: liég. anc. 

xhime, xhyme (cf. anthroponyme Lexhime) et 
héme, d'où *héne] *hégne d'apoticáre propr' 
grimace d'apothicaire (figure grotesque servant 
d'enseigne): cf, dans un vol. ult, les not. 

GRIMACE; -ER; nam. *chime, dont dérive *chi- 

mot marmot, auxquels il faut joindre w. occi- 
dental et pic. skime, conservé dans l'anthropo- 
nyme le Skime, auj. Lequime. — L'origine de 
l'initiale A-, $, sk- soulève un problème 
d'ordre phonétique. REMACLE, Az, 87-88 range 

le cas de simiu, -a, en même temps que celui 
de *süfilare (cf. ici, not. 18), parmi les cas 

particuliers de l'évolution de s- initial (> 3- et 
h;-). Pour A. HENRY, Le., qui ajoute au dos- 
sier les formes occidentales en sk-, simia 
s'est altéré en *scimia, ce qu'appuie le néerl. 
'skeminkel', 'ski-" (= skime + suff. dimin. 

-(nYkI). Cette hypothèse, qu'étaie it. scimmia, 
esp. jimia (cf. REW 7929; REMACLE, hz, 87, 

n. 1), a été retenue par FEW 11, 630b sv. 

simius, -à. 
3 Aj. LÉON. et Pirs. “maurticot; pour les 

sens fig. de ce type, v. BTD 18, 333-4 et 23, 
116. — FEW 6/1, 385ab Martinus. 

23. CERF (carte 11) 

Q. G. 422 «cerf». 

Les aboutissements wallons de cèrvu se 

signalent par la diphtongaison du é entravé 
par r + cons.: comp. ALW 1, c. 40 FER et 

c. 95 TÊTE, et, devant r + f, le mot "nerf" (vol. 

ult.). À l'e. de L et à Ve, il arrive que s se 

palatalise devant le y de la diphtongue, d’où s. 
L'influence centrale a di jouer alors que le 

francais balangait encore entre les prononcia- 

tions sérf et sèr, correspondant à l'alternance 

sg./pl., la labiale s'effagant devant le s de 

flexion’. 

+ ALF 215; BRUN. Eng. 239; FEW 2/1, 

613b cervus, 

L a. tcièr, *chiér: syèr Mo 37; D 34, 120; 

` Ve 40 (Stav.-ville, Ch., Franch. ; syèr à Lod.), 

41, 44, 47; My 1 (plusieurs tém.; cf. syerf), 2- 
4; Ma 20, 29, 51, 53; B 2-22; Ne 20, 26 (enq. 

compl., v. syér) || b.. *ciér, -é-, -â-, *chér, -é-: 

syér Na 6, 127; Ph 61; D 7, 30, 38, 58, 64, 81- 
94, 110, 113, 123, 136; H 67; L 66, 106; Ve 37; 

My 6; Ma 12, 19, 34, 43; Ne 4, “22, 23, 31 | 
-& Ph 33; Ar 1; D 25, 36, 40, 46, 68-73, 96, 
101; W 30; Ma 24, 35-40, 46; Ne 9, 14, 16, 
'17, 26 (J.H., v. syér) | -à- Ar 2; Ne 15 | sèr L 
113, 114 (-é-): Ve 26 (rare, v. sèr), 31, 34, 38, 
42 | -ër L 437; Ve 1, 24 (arch.; v. sr), 39 || 
c. *eiér, *chér: syér Ma 1; Ne 11, 24 | -é D 
132 | sër Ve 32, 35. 

II. a. *cér...: sêr To 73 (-àr), 94; A 50, 
'52; Th 54 (v. sérf); Ni 6, '9, 28, 39; Na 22, 49; 
Ph 15, 53; H ‘26, 50, 68: L 2, 29, 116; Ve 26 
(ou sër); Ma 4; Ne ‘38, 43, 51, 57; Vi 6, 47 | 
-£- Ni 85, 98; Na 129; L 94; Ve 8, 24 (ou sër) | 
-É- Ni 17 1 -e- Ma 42 || b. *cér, "gr... ser Ph 

79; Ne 47 | -&-, -é- Na 101; Ph 84; D 15; L 
101; Ne 44, 65, 76; Vi 8-22 | sir? Vi 37, 38 | 
«siér»? Vi '36. 

= [IL *cièrf ^: syerf My 1 (J. Dombret et 
abbé Dandrifosse, v. syèr). 

IV. a. *cérf, *chérf' ...: sérf No; To 2, 7, 

24, 28, 48, ‘71, 99; A ‘10, 12, 13, '18, '20, 37, 
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44, 55; Mo 1, 9, 41, 42, 64; S 6-19, 31, 37; Ch 
4, 16, 27, 61, 63, ‘64, 72; Th 5- 53, 54 (sg., mais 
sér pl.), 62-82; Ni 1, 2,75, 11, 33, 36, 61, 80, 
93, ‘97, ‘102, 107, 112; Na 19, '20, 23, 30, 59- 
995. 107, 112, 116, 130; Ph 6, 16, 42, 69, 81, 
86; W 1, 21, 39, 42, 59, 63; H 1, 2, 8 (-e-), 21, 
27, '28, 37, '42, 69; L 1, 45, 85, 87; Ma 2, 3,9; 
B 23-33; Ne 39 | -¢- Ni 20; Na 1 | sèy“ A 2 || 
b. *cérf'...: sérf Ne 49 | Na 109 || 
c. *cérf', "dert, *chérf': sèrf Ne 32, 33, 63, 
69 | -é-, -é- Ne 60; Vi 2, 21, 25, 27 Ls rf? Vi 
46 | sirf Vi 43 | sérf? A 77. 

1 BourCIEZ, $172, Historique et G. MOIGNET, 
Grammaire de l'ancien francais, 19. Noter la 
conservation de l'alternance "un sérf' / "des 
sér à Th 54. Le Littré rend encore compte 
d'une hésitation dans la prononciation. 

* Autre sens: «coléoptére plus petit que le 
hanneton» {= ?] H. Stas. — Comp. fr. cerf- 
volant lucane. 

* Diphtongaison tardive du é long en s.-gau- 
mais, indépendante de celle qui affecte les 
formes classées sous I. 

+ Forme isolée (cf. Vi et Scis *ciér, 
ALF syér) récoltée par Haust, confirmée par 
l'enq. de Legros (cahier de My 1) et insérée 
dans DFL, qui indique que l'alternance 'cerf, 
sg. / cers, pl." a été connue dans les formes 
diphtonguées propr’ w. — V. aussi n. 6. 

5 Mais *ciér-à-cwanes littéral! 'cerf-à-cor- 
nes' lucane (cf. fr. cerf-volant) Na 84, qui 
conserve la forme diphtonguée. 

“ Palatalisation pic. du s (cf. ALW 1, c. 19) 
ou bien s issu de sy comme sous I. Dans cette 
seconde hypothése, moins probable vu la dis- 
position des aires, les deux pts devraient figu- 
rer sous III. 

7 Le jeune cerf se nomme *daguét B 7 
(comme en fr.) — Cri: 1° "bramer", et déverbal 
"brame' au sens ‘rut du cerf: tlu c. brámot 
(impft) Ne 24; tà l' bráme dés c. Ma 51. 
FEW 15/1, 24la *brammón (sous 8); = 
2? *beüler, et dér. *beüladje: *lu c. beülot 
(impft); tc'èst l' betiladje Ne 11. FEW 1, 594a 
büculus. 
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24. BICHE 

Q. G. 422 «cerf; biche». 

Les formes *bihe, *bihye de l'est provien- 
nent réguliér' de bistia, ou sły > h; (REM., 
ha, 73). Pour *biche, il est impossible de dis- 
tinguer les formes qui pourraient ètre étymo- 
logiques (dans la zone ou sty > 5) des formes 
plus nombreuses empruntées au frangais!. 

Noter les périphrases «chèvre de cerf», 
«chévre sauvage»?. 

* FEW 1, 340a bestia (sous 2: femelle 
du cerf). 

A. L. *bihe...: bih W 13, “42 (-I-); L 1, 4, 7, 
19, ‘32, 39-45, 66, 87, 113; Ve 8, 24, 395, 40 
(mais bis Stav.-ville; gat Lod.), 41, 44; My 4; 
Ma 2-4, 12 | bih'^ W 10, 30; L 2, 35 || *bihye: 
biy L 94; Ve 26; My 3, 6; Ma 20; B 4-7. 

TI. *biche...: bif en gén. | -i- Ni 20; Na l, 
19-30, 79; Ph 16; H 37; Ma 9 | -é-, -é/i- To 73; 
Na 130; D 132; H 21, 27; Ne 44 | -é- Ni 11, 
26 | -é- Ni 2, '5, 6,9; Na 6 | “bis du cerf" Ve 
32. 

B.” 1. «chèvre (de cerf)». “gade ("de cerf): 
gat To 24; Na 44; Ve 31, 35, 37, 40 (Lod.), 42; 
My 2 || *djéte: gèr No 2 || *madjéte: magét 
To 2. 

2. «chèvre sauvage». *sôvadje gade: sóvaé 
gat H 67 || “gade sóvadje: gat sóvac Na 445. 

1 Où biche, emprunté au pic. ou au norm. 

(FEW 1, 343a) a évincé l’ancienne forme 
bisse. 

? Invers', ‘biche’ est connu au sens ‘chèvre 
femelle’: v. FEW 1, 340a (sous 3) et vol. ult. 
V. aussi “biche' femelle du chevreuil: not. 25, 
ADD. 

5 L'authenticité de cette forme (probabl' 
provoquee par l'enq.) est douteuse; dans le 
langage spontané, “biche. (L. Remacle.) 

+ Notation de ach-Laut avec vibration uvu- 
laire: ALW 1, 57. 

5 Mais aucune rép. aux pts suiv.: No 3; To 
1, 6, 13, 27-58, 78; A 2, 7, 12 (J.H.), 55, 60; 
Mo 17-23, 44-79; S 1, 10, 29, 36, 37; Ch 26- 
43, 72; Ni 19, 45; Na 107, 135; Ph 45, 54; D 
64; W 3, 35; H 1, 38, 46, 49, 53, 68; L 14, 61, 
85, 106; Ve 1, 6; Vi 35, 47. On répond *biche 
en déclarant l'animal: rare à Ph 6; inconnu à 
To 99; Ph 33, 37. 

6 Pour la distinguer de la "biche du che- 
vreuil': not. 25, ADD. 

” Tableau complet des formes dans un vol. 
ult. = Porter le sens ‘biche’ FEW 16, 28a 
geisset 498a mage. Aux pts en italique, le 
subst. est précisé par ‘de cerf”. 

8 Périphrases: "femelle de cerf S 13. = 
Expr.: *cori come one bihe L 7; *i coürt come 
eune bihe L 43: v. DL *cori, èsse lèdjir come 
ine bihe. — Sens fig.: *ine grande bihe femme 
dégingandée qui court beaucoup DL. 

25. CHEVREUIL 

Q. G. 421 «chevreuil». 

'chevreuil' est connu presque partout!, 
quoique l'animal ne vive guére, à l'état sau- 
vage, qu'à l'est du domaine et dans le Brabant 
wallon. i 
On comparera le traitement du suff. -èolu 

(pour lequel on attend -u, -4 dans le domaine 
propr! w., -4, -u au s. et à l'o. de cette zone) à 
celui de la méme finale dans 'moyeu' (ALW 1, 

€. 65), linceul (ALW 4, not. 89), "écureuil 

(not. 40). L'influence française a dû jouer”, ce 

qui se note aussi dans le trait' de l'initiale (3- 
pour é-; -é- au lieu de -e-, -i-). 

+ FEW 2/1, 304a capreolus. 

IL. *tchévrou, -oû, *tchi- ...: cèvrai W 1, 13, 
35, '36; H 27, 46 (jeune, comp. -£3), 50, 67, 
68; L 29, 45; Ve 37-39, 40 (Stav.-ville, v. -4i), 

41-44; Ma 2-29, ‘34, 53; B 4-6, 12, ‘14 | -ü Ve 
40 (Challes), 47; My; B 2, ‘3, 7 | éivru W 30, 
'39, "42,756; H 2, '42; L 19, '32, 35, 43, 66, 87- 



106, 114, 116; Ve 1-37; B9 | -é- H 1, 28 | 
čivrů H 49 | -& L 1, 39, 113. 

II. *tchévrû, -u: čévrū D 136; Ne 51, 69 | -u 
Ne 65 || *tch'firü^: cfiri Ne 57. 

III. *tchévreü, -Ô;, -eu... *tchi-: cèvré, -& D 
34, 64; B 11, 16, 28-33; Ne 26 (enq. compl., v. 
$é-), 32, 43-49, 60, 63; Vi 8, 13, 18, 21, 25, 27 | 
-É B 27; Ne 39; Vi 6 | -à, Vi 47 | -à, Vi 46 | 
«-ueu» Vi '36 |- Vi '48 | -ye Vi 35 | -vræ Vi 
22 | -& Ne 76 | -æ Th 72 | -œ Ne 33; Vi 16 | 
divréé Ni 2. 

= IV. *chèvreû, -eu... *ché-: sèvré, -& Mo 
17-23; S 29, 31 ($e-), 37; Th 46-54; Ni 11, 39, 
61 (fém.), 72, ‘102, 107; Na 1-19, '20, 30, 59- 
101, 109, 112, 127-130; Ph 16, 33, 42, 53, 61, 
84, 86; Ar 2; D 7, '10, 15, 30, 36-58, 72-84, 96, 
113, 123, 132; H 21, 27, 37, '39; Ma 1, 36, 40- 
46; B 22, 23, 24; Ne 4, 14-24, 26 (I.H., čė- 
enq. compl.), 31, /38 | - Ni 28; Na 49, 135; D 
25, 94, 101; H 38, ‘39; Ma 35, 39; B 15, 21; 
Ne 9 | -é Th 62; Ni 2, 15; Na 107, 116; H 46; 
Ma 51; Ne 11 | -æ Mo 9; Th 64, 72, 73; Ph 54 
| -œ Ch 64; Th 24; Ph 6, 45, 69, 79 | Svr®, -a, 
sé- S 19, 36; Ch 4, 16, 61; Th 72, 29, 43; Na 
22; Ar 1; D 110, 120; W 59; H 8, 53 (sé-); Vi 
37 | -ġa Ni 38 | -č A 60; D 68 | -è Ph 37. 

V. *chévreuy, “ché-...: Sévray Mo 41-44, 
79; Ch 63; Th 25; Ni 1, 26, 45, 80; Na 23 | -éy 
S 13 | Sœvr&y, sê- No 1; To 24 (ou -œl arch.), 
48; À 44; Mo 1, 37 (fém.); S 6, 10; Ch 27; Th 
5, 14 (fèm.); Ni 36 (é-), 85, 93, 98, 112; Ph 15; 
W 63; Vi 38 (č), 43 | -æy Ni 33. 

VI. *chévreul, *ché- ...: sèvré/ Ni 17 (fém.), 
19 Gd.) | OI Ni 20 (fèm.; éé- Ard.) | -él W 3| 
-èl Mo 9 (fèm. et Sèvre masc. *} | Sevræl To 39 | 

Sévral To 78 | Sœvræl, sé- No 2, 3; To 1, 2, 7, 
24 (arch., v. -&y), 94, 99; A 55 (fém.); Mo 64 
(Sa-) | -èl A 28 (fèm.), 37 üd., pour la femelle; 
v. ADD., B, 1), 50 (fem.) | «chevræl» [probabl' 
3é-] To ‘71 (fèm.); A ‘206. 

! Pas de rép. à To 6, 13, 27, 28, 43, 58; lac. 
à Ch 33; W 21. En qqs pts ‘chèvre’ et "biche", 
qui désignent couramment la femelle du che- 
vreuil, sont donnés comme seule rép.: v. ADD. 

? L'influence française pourrait être à l'ori- 
gine de la grande extension de -&. La forme 
chevreu, qu'on explique comme une réfection 
sur le pluriel, a existé en frangais jusqu'aux 
16*-17* s., FoucHÉ 670. 
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3 A la limite des zones -u et -é, la finale -u 
de H 46 est réinterprétée comme caressante ou 
diminutive dans l'opposition -u vs -d. 

* De cette forme, ou une voy. atone s'intro- 
duit entre v et r, rapprocher * tch firon, -u-, -é- 
ALW 4, not. 19 CHEVRON, A. — Aux formes 
en -ü, ajouter Mass. *tchivrü. 

5 Sans doute ‘-elle', dans l'opposition -é 
masc. vs -é/ fèm. — Noter la fréquence du 
chang' de genre dans les formes en -dy et en 
-lèl. 

$ Expr. notée en marge de l'enq.: ‘courir 
comme un ch." en qqs pts; ajouter “il est 
comme les ch. tå la seüve' [littéral "a la séve' 
au moment ou la sève monte] au sens: ‘l'amour 
l'aveugle tellement qu'il perd toute prudence' 
(allusion aux étourdissements des chevreuils a 
cette époque), LIÉG. 

ADD. a. Femelle du chevreuil (fr. chevrette). 
Rép. notées occasionnellement +. 

L, «chèvre»... *gade ...: gat Ni 98; My 6; 
Ma 53; gat Ph 79; gàt Th 82 (seule rép.); 
*sávadje gade: sävaë gat W 59; H 49; sò- --- L 
2 (très rare: seule rép.); “gade sóvadje: gat 
sóvac Na 44 (seule rép.); *gad'léte: gadlèt Ph 
33; *chévréte...: Sèvrèt Na 116; æt Ph 79; 
Sévrét A 60, 

2. tbiche...: bis A 12 (seule rép. pour une 
des deux enq.); H 53; bés Ni 6-9 (seule rép.), 
45; '*biche de chevreuil': bis Ve 32 (s'oppo- 
sant à 'b. de cerf" biche). 

B. Mâle. 
12. *bouc de chévrèle: buk A 37; *bocár: 

bôkär Ph 33. 
2. *brocár ...: bròkar Ph 79; A 50; är H 

49, 53. 
y. Petit. 
l. *ichèvrou: dèvru H 46 (mais -č pour 

l'adulte: v. ci-dessus, n. 3). 
2. *gadét: gadè Ne 49. 

! Comp. not. 24 BICHE; pour “gade et dêr., 
on se reportera a un vol. ult. 

? La notion BOUC sera traitée dans un vol. 
ult. — A A 37, il y a opposition mâle vs 
femelle dans buk de Sévrèl vs sèvrèl. — "bou- 
card' est bien attesté au sens premier de 
‘bouc’: v. FEW 1, 587a *bucco. 
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26. SANGLIER (carte 12) 

Q. G. 420 «sanglier». 

En général 'singler' (ou 'pourceau 731), 
aboutissement régulier de singulare: la 
méme opposition entre w. er et fr. “-ier` 
"Aert s'étant substitué en français à '-er': 
BOURCIEZ 35, V) caractérise les mots 'chande- 
Ier’, “soul(ier", "coll(i)er"... (ALW 5, not. 58, 
104 et vol. ult.). — Le canton de My connaît 
une var. *singíin, vraisemblabl' altérée de 
*singlé, 

Sens dér. de 'pourceau singler': 'cloporte' 
(not. 162)?. 

+ ALF 1188; ALLR 215; BRUN. Eng. 
1410. 

A. 1. '(pourceau) singler; (p.) sangler'. 
L a. *singlé, “sè!”., séint? ` sèglè, -é Mo 
“19; S 1, 13 Gé), 19, 31 (ou 31); Ch 4, 33, ‘54, 
61, 63, ‘64; Th 14 (ou 14), 24, 25, 29 (-é), 43- 
64, 73, 82; Ni 2,5, 6 (-£), 9 (-è), 11-26, 28, 33, 
38-45, 61, 72, 90, 93, 98 (ou 98), 107, 112; Na 
1, 22 (ou 22), 44 (sé-), 49, 59 (id.), 69-107, 109 
(ou 109), 112, 130; Ph 6, 15, 21, 37, 42 (ou 
42), 45, 54, 69-86; D 30, 34, 64, 110, 120, 123 
(sé-), 129, 132; W... Cay W 63); H ... (38 ou 
38); L 1 (ou 2), 2, 7, 29 (ou 29), ‘32, 35-45, ‘50 
(ou 50), 85, 87, 101-116; Ve 26 (-é), 35-47; 
My 3 (-é); Ma 1-29, ‘34, 40, 42, 53; B ‘1, 2, 3, 
6, 9-16, ‘17, 22, 23, 27 (ou -&), ‘31; Ne 11, 12, 
20,722, ‘23, 24, 31, 32, 38, 43, 44, 57, 69 | -e 
Mo 20, 23; Ch 28, 72; Th 5, 72 (-e,); Ni 1, 80; 
D 68; Vi 16 | sè"glé L 4, 19, 66 (ou 66), 94; Ve 
1, 8, 24, 31 | së- L 61; Ve 34 | së- Ve 6 | sé- Ve 
32 | sè- Ar 2 | sé" Ni ‘102; Na 6, 19 (ou 19), 
720, 23, 30 || *singli*: ség/ B 4, 5, 7 || *singlè: 
sèglè S 29, 36 (ou 36), 37; Ch 16, 27, 43; Th '2 
(ou '2); Na 116-129, 135; Ph 16 (sé-), 33, 53, 
61; Ar 1; D 7-25, 36 (ou 36), 38 (ou 38), 40- 
58, 72-101, ‘103, 113; Ma 35-39, 43, 46, ‘47, 
“48,49, 50, 51; B 21, 24, 26, 28, 30, 33; Ne 4, 
"5,78, 9, 14-16, ‘17, 26, 33, 39, 150, 76 (sè-) || 
*singleü ...: sèglé Mo 44 |«-a» A 52 | -& A2 
(ou zé-). 

b. +singlin"...: sèglè My 3 (ou -é) | ën My 
2 (sé) | -ë, My 4 | -êy My 1 | -én My 6. 

II. *chéglé, -eü5...: séglé, -é A 55; S 10 | 
-e A 37 ($è-) | -é A 37 (enq. compl.), 44, 50; 

Mo 17 (ou 17) | «-e» A "20 | -œ A 1, 28 (ou 
28) |-é, - A 7 | «sègle» A "13. 

III. *sa(n)glé, -è(y)”...: sâglé, -é To 13; D 
136; Ne 51, 65 (-é); Vi 2 (sa-), 6, 25 (sa,-), 37 
(sag-) | -e Vi 8 (sa-) | -é Ne 39, 47, 49, 60, 63 | 
sa,gley Vi 18 | sängley Vi 43 | sa'nglè, Vi 46 | 
sanglèy Vi 13, '21, 35, '36, 38, 47 | -ày Vi 22, 
27 | -ay Vi 43. 

2. '(pourceau) singlier; (p.) sanglier". I. tsip- 
gli.er, -guié ...: séglié To 1 (-é.-), 39; Mo 42 | 
-gye Mo 64 | -gyé Mo 41 (ou 41). 

II. *chingli,,, “cheguiyèf ...: sègli, To 73 | 
Segiyé To ‘71 | sègliy A 12 (dans ‘une barbe 
de ^`). 

HL “sangli, -i(y)er ..., -guier, -iè: sagli No 
2; To 27 («-gli»: n'existe pas dans le pays); S 
6 | -glyé Ni 36, 85 | -gliyé No 1; To 48 (-e), 78 
(sè) | -gli, To 24 | -glyé Ne /50 | -gli; To 94; A 
12 (enq. compl., v. B) | «-iye» A '18 | -gvé Mo 
79 | -gyé Mo 1. 

B. 'pourceau sauvage'*: p. sòvas To 37, 43; 
A 12 (J.H) | --- -às To 2, 6. 

C. 'pourceau d'Inde'?: p. d égr, To 7 (aussi 
cobaye)!?. 

! Présentation: l'italique signale les pts ou 
on connait 'pourceau s.'. — Pour les formes 
de 'pourceau', v. ALW 1, c. 78. Les qqs var. 
relevées à la q. 420 ont été portées à la not. 
162 CLOPORTE, où les mentions de ‘pourceau’ 
sont plus nombreuses. On notera seulement 
que la q. 420 a obtenu la rép. “couchèt s. 
(kušė s.) à Na 22; D 36, 38, pts ou le mot 
habituel est "pourceau': v. ALW 1, Le, en 
particulier n. 4. 

? Dans ce sens, on ne reléve que deux fois 
'sanglier' seul, et une fois en concurrence avec 
"pourceau s.'; la forme régulière est "pourceau 
si — La q. 475 «cloporte» apporte plusieurs 
compl et des var.: 1° compl": a. lac. a la 
q. 420 «sanglier»: séglé To 58; -e A 60; Mo 
58; -è Ch 26; b. pts supplémentaires: sègle Mo 
'57, “70; -è Th 32; -é° Mo ‘32; séglë, -é To 
‘91; A '39, '40; sègle A '18; — 2° var. de 
type: forme locale 'singler' pour 'cloporté' vs 
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forme empruntée ‘sanglier, sin- pour 'san- 
glier': ségle cloporte vs ségye sanglier Mo 64: 
sègle vs ságyé Mo 1; id. vs sàgyé Mo 79; — 
3? menues var.: a. dans la syll. initiale: sè-/sè- 
Ch 61; sè-/sè- A '13; b. dans la finale issue de 
-are: -éj-e S 1; Th 62, 73; -éj-é Th 25; -ej-é 
Mo 23; Ch 28, 72; Ni 1; -é/-è S 36; Ph 15; ei 
-é, Th 72; -éj-é Na 69. 

3 DL *(pourcé) singlé, Pirs. *(pourcia) singlé 
(comp. aux données de PEH), Copr. *(pour- 
cha) s. (id.), DEPR.-NoP. “(p.) singlè, DELM. 
*(pourchó) singlé (mais SIG. *pourciô singlé 
cloporte), BALLE, BAL *singlé, LÉON., HAUST, 
Chestr. *singlè, ete. — V. FEW 11, 644ab 
singilaris ('s.") et 644b (Cp s.'): on corri- 
gera (644a) le classement des formes w. en 
“er', rangées erron' dans le paragraphe «mit 
suffw.: fr. senglier --- sanglier ---»; v. Vintro- 
duction. 

* Ces pts salmiens, où -i peut représenter 
-aris appartiennent à la zone de 'singler'. 

“ ViLL. et Scius *singlin. — Il est peu 
vraisemblable qu'on ait affaire ici à un chan- 
gement de suffixe (cf. FEW 11, 644b), car 

-inu se dénasalise dans My (cf. ici, not. 129 
et ALW 4, not. 77); il s'agit plutòt d'une 
altération de la tonique -é. On y comparera 
l'altération de -é en -in dans VILL. «maudrin» 
(adapté du liég. *mádré), s. v. «vexheu». 

€ Chuintisation propr! picarde du s. 
7 Mass. *sanglé, LiÉG. -éye, Gloss. S'-Lég. 

-éye. 
$ FEW 9, 185b pórcéllus. 
* FEW 4, 640a Indes (sous 2: ‘porc d'I.') 

et 9, 186b (pourceau d'L', avec altération ëg 
attestée à Gondc.), mais dans les deux cas au 
sens 'cobaye'. V. aussi not. 47 HÉRISSON, n. 19 
et not. 162 CLOPORTE, 4, 7. — Au sens 
'cobaye', v. encore Mars *pourchó d'ingue. 

19 Femelle: "laie': /éy Ma 49; 'truie de san- 
Ser": tróy di s. Ma 50. — Expr.: *grogner 
come on couchét singlé Na 22. — À la q. 1697 
«mettre un épouvantail pour les oiseaux», on 
répond qqfs ‘--- pour les sangliers' Ma 24; B 
23; Ne 11, 32, 44; Vi 22. Il faut en effet 
*sbarer [effrayer: ALW 9, 227a] lès s. ki vont 
ós crompires Ne 44. 

27. LOUP 

Q. G. 429 «loup; louve: loup-garou», complétée par 430 «on ne parle jamais du loup sans en 
voir la queue» !. 

On comparera l'aboutiss' de ol dans lüpu 
au traitement de la voy. dans le suff. -atóre 
(ALW 1, c. 14); on notera en particulier l'ou- 
verture de la voy. en & (autour de Namur et 
de Charleroi), et méme en é (au nord du 
Brabant), ainsi que l'opposition entre la vé- 
laire a (et la dipht. òw du s.-gaumais) et les 
voy. de la série mixte qui règnent partout 
ailleurs?. 

Pour le proverbe, v. ADD. 

* ALF 783; ALLR 214; BRUN., Eng. 932; 
FEW 5, 457a sv. lüpus. 

I. *leü ...: lé, -é No 1, 3; To 7 (430 ou /4)), 
13, 24, 28, 43, 48, 78, 99: A 1, 2, ‘10, 12, ‘13, 
'18, 28, 37, 55; Mo 17, 37-42, 64; S 10, 29, 36, 

37; Th '2, 14, 25-46, 54, 64-82; Ni 19, 20 

(Ard.), 33, 36; Ph 42, 53-86; Ar; D 15-34, 38- 

136; W; H 1-8, 27-69; L; Ve 1-8, 31, 32, 35, 

38, 41, 42, 47; My 1, 2, 4; Ma 1-35, 36 (430 ou 
lè), 39-53; B; Ne 4, 9, 14-57, 60-69; Vi 6, 8, 13 
|-& ou -č Mo 1,23; S1|-é To 73; A 50; S 19 
| -d ou -é A '52; Ve 26 | -č ou -é H 21; Ve 34, 
37; My 6 | -é To 1, 27, 37, 39; Mo 58, 79; Th 
62; Ve 24, 40, 44; My 3; Ne 65 | -& ou -&/u A 
44 | -& ou -u A 73 | -é -& ou -& To 94; Mo 20; 
S31; Ne 11 |-286|-é Ni 20 | -é, -é ou -a Ni 
72 | -æ Mo 9; Ne 76 | -é ou -è Ph 33 | -& ou 
-&, To 58 | -u/éw To 2 | -& ou -&, ou -#, To 
"71 | -& ou -ëy S 13 | -&y Mo 44; Vi 18 (-à,), 
21. 22. 

II. *leu...: le ou -é Vi 16 | -& Ch; Th 5, 24, 
53; Ni 1, 38, 39, 90, 102, 107, 112; Na 1, 19- 
135; Ph 6-16, 21, 37, 45; D 7, '9, 36; Ma 36 
(429 ou lé) | -é Ni 28 (qqfs ou -è) | -é Vi 2. 
IH +lè...: lè Ni 5, 6, '9, 17, 26, 28 (ou -è), 

29, 45, 61, 80, 85, 93, /97, 98; Na 6 | -e Ni 11. 
= IV. *lou, "Dot," /4 To 6; A 7 (ou -&, 
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-u)3; Ni 2; Vi 25-47 | -à To 7 (429 ou lé) | 
Lü, ou hu No 2 || low, ‘law: Zòw Vi 35, 36 | 
law Vi 47 (arch., ou /a).* 

! Les var. sont intégrées dans le tableau. 
Toutefois, pour "loup-garou (lat. Iüpus + 
frq. *werwolf: FEW 17, 570), ou la forme 
indigène “leu, “leu... est fréqu' remplacée par 
une forme d'emprunt “lou, *loü ..., v. vol. ult. 
— Le proverbe de la q. 430 fait qqfs appa- 
raitre un autre t. lexical que 'loup': "on ne 
parle jamais du diable': dya! Ni 6-9 (dèl ~); 
dyal Ni 20 (id.); gà! Th 24; '--- d'un chien’: dè 
L 106; '--- de la “légne': léñ Ni 17 (= 'ligne': 
sens?). Pour la syntaxe: v. ADD. 

? Le timbre u (var. ow, aw) est normal en 
lorrain (v. BRUN., Enq. 932), mais pas en pic. 
(pts repris sous IV), ou il est emprunté au 
français. En français, & a évincé un plus 
ancien œ, aboutiss' régulier de ol: emprunt à 
un dialecte conservateur ou bien influence du 
fèm. louve, ou du sav. lipus? V. FOUCHÉ 
307, rem. IV et V, et FEW 5, 462, n. 1. 

3 Seul! leti chez Corr. 
* Sens secondaires notés en marge de l'enq.: 

Ir ton leti (ou “on boti) d' fagne un homme 
farouche, asocial H 67. Comp. aux sens simi- 
laires notés pour 'loup' seul par DL (‘garçon 
bourru et sauvage’), REM., Gloss. (‘homme 
lourdaud, sans savoir-vivre”), Scius (‘homme 
insociable, d'humeur bourrue'), Maes (‘homme 
solitaire, d'humeur farouche"), DEPR.-NoP. 
homme isolé, avare’). Le dernier sens a été 
noté par EH pour No 3 et est attesté chez 
CoPP. et CARL.!; cf. FEW 5, 459b (sous y); — 
2° "èl vake a l' leti Mo 17; comp. Dasc., 
Suppl. “ledve ("louve") espèce de paralysie de 
la vache dont on coupe alors le bout de la 
queue (sens analogue à S'-Pol: FEW 5, 460b), 
et Pirs., Mass. id. maladie de la bouche de 
certains ruminants entrainant le déchausse- 
ment des dents (sens relevé pour les Árdennes, 
FEW 5, 460b); — 3° “avoir un “ler! avoir une 
dette Mo 17: comp. SiG. “faire un "let faire 
banqueroute et Paris /oup dette criarde, FEW 
5, 461a; — 4?'loup' désigne d'autres ani- 
maux. On se reportera not' aux not. 39 
MULOT, 128 MAN (larve du hanneton) 134 

CESTRE, 160 FAUCHEUX. — Blasons populaires: 
“lès leüs d’ Goyé [Goé-lez-Limbourg Ve 24]; 
lès leüs d'On'zi [Onnezies Mo 64]. 

ADD. Le prov. «on ne parle jamais du loup 
sans en voir la queue» est souvent reproduit 
assez fidélement en patois; on répond: 'on ne 
cause (jase, parle, devise) mais (jamais) du 
loup (qqs formes correspondant à "de la": cf. 
ALW 2, c. 3, n. 1) (d'un loup), sans voir la 
(sa) queue (sans lui voir---, sans en voir---; 
var.: ‘sans “t-òssi råde vir--- sans tout aussi 
rapidement voir Ni 1). — A l'est on préfère 
qqfs (ou on donne comme tour équivalent du 
compl': prép. + infin.) une prop. subor- 
donnée avec verbe au subj., introduite par la 
conj. 'que' ou par la loc. conjonctive “sans 
que': ‘on ne parle--- qu'on ne voie sa q.' D 
64; W 13; L 4, 61, 85; Ve 40 (ville); My 6; Ma 
3, 39; '--- ne lui voie la q.' H 2, 49, 53; L 114; 
Ve 24, 34, 41, 44; My 1, 3; Ma 20; ‘--- sa q.' 
H 28, “45; '--- n'en voie la q.' L 1, 35, 43, 66, 
94; Ve 1, 6, 26, 31, 32; My 6; Ma 12; B 21; 
'--- sa q.' L 19; Ve 8; “sans qu'on ne voie sa 
q.' Na 1; '--- ne lui voie la q." W 35, “36; H 
“28, 39, 68; L 87; Ve 42, 47; My 1; B 4-9; '--- 
sa q.' W 30, “56, 66; H “26, 27, 38; L 14, 87; 
"--- m'en voie la q.' Ve 40 (Ch.). A ces tours se 
rattachent les var. '--- que la q. n'est pas loin' 
Ma 51; B 21 (à Roum.); '--- que la q. n'est 
près' D 136; '--- sans qu'il montre sa q.' To 7. 
— Autres formulations, subordonnant le pre- 
mier segment au second: 'quand on parle du 
loup, on voit la q.' A 44; Mo 1, 9, 17, 20, 23; 
S 6, 31, 36; Ch 63, 72; Th 72, 25, 29, 43; Ni 
17; Na 59, 69; Ph 53, 54; D 36; "--- sa q.' To 
“71; A 7, '10; Mo 1, 41, 42, 58; S 1, 37; Ch 16, 
'64; Ni 20; Ph 79; '--- on lui voit sa q.' To 99; 
"--- on en voit la q." A 2; Th 73; Na 109; "en 
parlant du L, on voit la q.' Mo 64; S 36; Th 
"2. A celles-ci se rattachent les var.: "quand on 
parle du L, la (sa) q. n'est pas loin' Th 5; B 16, 
28; Ne 26, 33, 39, 44 (lòk, fèm. analogique de 
l'adv. "loin" en fonction d'attribut d'un subst. 
fém.), 63, 65; Vi 13, 16 (las, id.), 22, 25, 43; '--- 
sa q. est tout près’ D 123; Ne 14, 15; "--- la q. 
en est tout pres! D 129. — Autre proverbe: tsi 
tu potches oute dè leù, potche pàr oute dèl cowe 
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L 19, --- par --- cawe Ve 8 si tu franchis le 
loup d'un saut, franchis aussi la queue (achève 

de franchir---: v. DL *pór; FEW 8, 213a 
pèr, sous 5). 

28. LOUVE 

Q. G. 429 «loup; louve; loup-garou». 

Le t. "loup" suffit en général pour désigner 
le male et la femelle'. L'EH ne note que pour 
ous pts des dér. fém. de lüpus. 

€ FEW 5, 457b-458a lüpus. 

l. *leüve?: /éf B 33; Ne 76 (?) || *loüve, 
-Ou-: /4if, -v A 12, ‘13; Mo 37, 64; Ni 90; H 
37, "39, 53 | luf No 2; To 24, 73; Ne 57. 

2. *louvésse?: /avés A 28 (-és), 37; Mo 42; 
S I (dans un L-d.) 19, 31; Ch ‘64; Th 54 
(femme telt grosse qu'elle a des difficultés 
pour se déplacer; viendrait du nom de la louve 
pleine). 

3. *lovrésse, *leu-*: /óvrés L 1 (C. Déom) | 
lò- ou dlè- Na 109*. 

! Lorsqu'on veut préciser, on recourt à une 
périphrase du t. "femelle de (du) loup' To 48, 
99; S 13; Na 84, 129; Ve 35; My 2; B 7 ou 
"mère de loup! Th 43, 53; Ph 42; Ma 29. Mais 
ces rép. sont probabi" provoquées par la q. 
Pour 'femelle', v. not. 3. — Les lexiques enre- 

 gistrent aussi l'expr. "lice de loup’, propr' 
chienne de loup: */éhye di leù à Vielsalm [B 4] 
DFL; «lexhye [...] en parlant du loup, c'est la 
louve [...]» Vitt; lice dé leu DASC., Mamm. 
69. Ajouter à FEW 5, 481b lycisca. 

? En français, le timbre a de louve est 
expliqué par la réduction de la diphtongue ou 
avant son passage à au, sous l'influence de la 
labiale v (FoucHÉ 307, rem. VI). En B.R., 
l'évolution s'est parfois produite de la méme 

manière (ol > æ), que la voyelle ait été ou 
non suivie de v. Aux formes en « du tableau, 
on ajoutera Prs. *leüve 1. louve; 2. mala- 
die... (pour ce sens, v. not. 27, n. 4), Dasc., 
Suppl. et Mass. *leüve maladie... (v. ibid.). 
Cf. encore “letivrin, “lè- (not. 145 PUNAISE, D) 
et liég. arch. “letive, -vré (ALW 4, 101b). 

3 V. DAsc., Mamm. “louvèsse (aire pros- 
pectée [Centre] et S 29) et ID., Suppl. +louvèsse 
(en toponymie, à S 1, 19), SiG. id. louve, 
CARL! id. louve; grosse femme (cf. dans le 
tableau, Th 54); v. aussi DL “lovèsse (F) 
louve; (D) femme dévergondée. — L'influence 
de ‘louvesse' semble avoir joué sur le nom 
de la livèche: cf. DELM. «/ouvesse» livéche, 
HÉCART (Valenciennes) id. femelle du loup; 
livéche; v. vol. ult. 

+ DFL “louvrèsse, *lo- (R?). — Aj. DL 
loüv'trésse (F), ou t s'insère sous l'influence 
d'autres dér.: loüv'trèye, Jo ré (arch.) louve- 
terie, -tier. 

5 Autres dér.: 1? "louveau' louveteau: PIRS., 
Copp. *louvia (à ajouter FEW 5, 458a); — 
2° 'lou-t-on' id.: PIRS: /eüton, sur “leti, d'après 
le modèle "chat — 'chaton' (à ajouter FEW, 
Lc.); — 3? "louvière" tanière du loup et piège à 
loup: cf. top. tèl Louviére [La Louvière S 37]; 
par extension, Gloss. S'-Lég. *louvíre trou 
profond dont la base est plus grande que 
l'ouverture et que l'on recouvre de branchages 
pour piéger le sanglier; — 4° "louverin': "ie, 
vrin, “lè- (v. n. 2). 

29. RENARD 

Q. G. 427 «renard; — piége à renard». 

Partout 'renard' a remplacé l'ancien 'gou- 
pil"! 

© ALF 1147; ALLR 213; BRUN. Eng. 
1356; FEW 16, 688 Reginhart. 

L *r'nár, -àr? ...: rnár No 2, 3; To 13, 28, 

94; A 1, 2, 12, 50; Mo 1, 23, 79; S 6; Ve 34 
Gär), 37, 40 (mais -a(r) à Stav.-ville); My 3-6 
| ru)- My l, 2 | ré- To 6, 7, 24, 73 | èr- To2| 
ér- To 43 | rnár To 37 | rndr To 27 | rnar To 
39 | rnár To 78; A 7, 44; Mo 17, 64; S 1, 13; 
Th 25 | rnár To 1. 



IL. reng, -â, -ô ...: ma A 28, 37; Mo 20, 42; 

S 10; W 21; H 21 (ou -å selon enq.), 27, 28; L 
61, 85, 87; Ve 31, 35, 38-47; Ma 20, 51, 53; B 
sauf B 12 (-à); Vi 27, 37-43, 46 (noté «rna», 

mais trap a rnà), 47 | èr- To 48; A “10 | êr- Mo 

41 | rná A ‘52 | rnà, -å A 713,718 («(e)r-»); Mo 
37, 44; Th 14; Ni 19, 20; D 30, 34, 64; W 
sauf W 21 (-a):; H (ou -à H 21); L 4, 35, 45, 
106, 113, 116; Ma 2-19, 24, 29, 40, 42; B 12 | 
er- To 99 | rnó H 67; L 1, 2, 7, 14, 29, 94, 114; 
Ve 1, 24 (-0), 26 | rnó D 46; L 19, "32, 39, 43, 
66, 101; Ve 6; Ma 39 | er- A 55 | rnó, -ó A 60; 
Mo 9, 58; S 1 (arch. subsiste dans les sur- 
noms), 19-37; Ch; Th sauf Th 14 (-à), 25 (id.); 
Ni 1-11, 26, 28 (r(i)-), 33, 36, 39-93, '102, 107 
(-à,. mais trap a rnó), 112; Na (r(i)- Na ‘20, 
84); Ph; Ar; D.7-25, 36, 40, 58, 68-81, 94, 101- 
136; Ve 8; Ma 1, 35, 36, 43, 46; Ne; Vi 2-8, 13 
(ru-), 16-25, 35, 36 (r(è)-) | rnó Ni 17, 98; D 
38, 84, 96 | èrné To '71?. 

1 Celui-ci et son dér. 'goupiliére' tanière du 
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renard laissent des traces en toponymie: cf. J. 
HERBILLON, Notes de toponymie namuroise, 
Guetteur wallon 1972, n? 2, 78-79; L. REMACLE, 
Le lieu-dit As-oupires (Jubiéval), Glain et Salm 
11, 1979, 62-66. 

? L'enq. n'a noté que pour qqs pts la voy. 

épenthétique (qqfs prosthétique). Pour son 
timbre, v. ALW 1, c. 54 LE; pour la prosthèse, 

comp. le trait! du préfixe Trei > o.-w., pic. 
*ér-, tèr-...: v., par ex., ALW 9, not. 56. 

3 Dér.: ‘renarder' 1° vomir (vulgair', des 

animaux, d'un ivrogne): DL “rindrder (et 
“su fornárder Ve 32 DFL), ViLL. et SCIUS 
*r(u)nárder, Pirs. *rinauder, HAUST, Chestr. 
*runaudé, Copp., DEPR.-NoP. *érnauder, LIÉG. 
*r(u)maudéye, Mass. *r(u)narder. FEW 16, 
690ab (avec fr. écorcher le renard id.); d'autres 

formes reparaîtront à la not. VOMIR (vol. ult.); 

— 2° rejeter la fumée (d'un poêle) (parce 
qu'on enfumait les renards dans leur terrier): 
v. ALW 5, 93a. 

30. LOUTRE (carte 13) 

Q. G. 593 «il est gras comme un "lote,,». 

Ainsi formulée, la q. visait à recueillir le 
plus grand nombre possible d'attestations de 
l'ancienne forme wallonne “lote (masc. aux 
pts en italique dans le tableau), remplacée 
aujourd'hui dans l'usage courant par */oute, 
fém., forme adaptée du fr. loutre!. 

Les autres termes relevés dans l'expr. 'gras 
comme ...' figurent en ADD. 

* ALF 1614; FEW 5, 476b lütra (3). 

A. I. ‘un, une" *lote?: lòt S 1; Ni 2, 5, 6,9, 

17-26, 45, 80, 85, 98, '102; Na 1, 6, 19, "20, 22, 
23, 30, 44-79, 84 (masc. ou fém.?), 99, 101, 
107, 109, 712, 116, 127 (= loutre), 729, 135; 
Ph 33; D 7-34, 36 (masc. dans l'expr.; fèm. 
pour ‘loutre’), 38, 46-72, 73 (=> loutre), 81, 84, 
96, 101; W 1-10, 21, 30, 36,739, 42, 59, 63; H 
1, 2, 21-37, 38 (= byès di máis béte de Meuse), 
'39, '42, 46-53, 67, 69; L 1 (masc. C. Déom, 
fèm. A. Gobiet), 2-29, '32, 39 (-o-), 61, 66-87, 
94 («se dit aux enfants»), 101, 706-116; Ve 1, 

31, 32, 34, 35, 37 (= loutre), 38, 39, 40, 41, 
42-47; My 1-6; Ma 1-12, 19 (= loutre), 20-53; 

B 2, '3 (masc. dans l'expr.; on dit aussi in ~ 

une loutre), 5, 6, 7 (= loutre), 9-16, 21 
(= loutre), 22, 23 (se dit, mais on ne sait pas 
trop ce que c'est), 24, 27-33; Ne 4, 9 (= loutre), 
14, 15 (= loutre), 16, 26, 33 || ‘un’ *lope: Jon 
D 40. 

IL "un, une' *loute? ...: fat Mo 9, 17, 37- 
58, 79; S 13, 19 (= loutre), 29, 31, 37; Ch 4, 
16 (= loutre), 26-28, 43, 63, ‘64; Th 5, 14, 24 

(= loutre), 25, 29, 46, 54, 62, 72, 73; Ni l, 72, 
107 (èll è kras kòm èn ~; mais ‘il est gras 
comme un pourceau"), 112; Na 130; Ph 6, 15, 
16 (-ü-), 37-45, 53 (-ài-), 61, 69, 79 (= loutre), 
81-86; Ar 7, 2; D 94, 110, 113, 123, 132, 136; 
Ne 11, 20, ‘22-23 (= loutre), 24, 31-39, 44, 
51-60; Vi 2, 27 (= loutre, mais expr. inc.) | Aiit 
Ch 33 | it Th 53; Ph 54 | bur Vi 46 (= loutre, 
mais expr. inc.). 

A”. "un" *lot^: lò L 45 (= 7; Ve 8 (= ?). 

! V. par ex. DL “lote, m., loutre: til èst 

crás come on ~; "pé d' ~ (F), arch.; auj. 
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LOUTRE 

“late 

loute 

“doiite 

masè. 

| 
| 

| 
| 
| | 
| 
| 
| 

Le trait matte ba mate du isitement de Grotte": "ere à Vest, 

"egene À Vent, ALW H, ï, 25 

*fourüre di (pé d’) loute. — ll est vraisem- 
blable, dés lors, que */ote n'est plus compris 
partout, méme s'il subsiste dans l'expression; 
c'est pourquoi on note, chaque fois qu'elle a 
été fournie, la traduction «loutre». Le méme 
phénomène (conservation d'un nom d'animal 
dans une expression) se rencontre pour 'sot- 
dormant loir, dans "dormir comme un =": v. 
not. 36. — D'un pt de vue phonétique, lat. 
lütra a régulièr' donné afr. mfr. leurre. Pour 
G. Panis (Romania 10, 1881, 42), le t du fr. 
loutre «provient soit d'un *lüttra qui n'est 
pas attesté, soit de l'all. otter, ce qui est plus 
probable». La seconde proposition a été re- 
tenue par FEW 5, 477b, qui l'expose en ces 
termes: «La conservation du -1- et surtout le 
genre masc. en afr. et aujourd'hui encore dans 
de nombreux dialectes justifient la proposition 
de G. Paris selon laquelle le mot frq. corres- 
pondant à aha. ottar s'est croisé avec le mot 
roman.» Elle est reprise par le TLF. — Pour 
ce qui est du w., la situation de la limite entre 
les zones “lote et *loute rend plus probable 
l'hypothèse d'une réfection *lüttru, masc., 
*lüttra, fém.; la zone */ote coincide en effet 

avec celle ou 6 entravé s'ouvre en ò, tandis 
qu'il se ferme en «« dans le reste du domaine 
belgo-roman, comme en francais (cf. BOURCIEZ 
73; REMACLE, Différ. 8 20): comp. tcrosse / 
*crousse croûte (ALW 1, c. 25), dont la limite 
a été reportée sur la carte LOUTRE. On notera 
que la zone qui conserve le o « ol latin 
conserve aussi le genre masc. (que le. fèm. 
évince petit à petit, sans doute sous l'influence 
du fr.) ce qui fait supposer l'antériorité de 
*lüttru par rapport à *lüttra. — Corres- 
pondant à afr. mfr. leurre, on attend une 
forme w. */oüre (comme dans fr. beurre, w. 
“boure < lat. bütiru); cf. foure hap. 13“ s., 
FEW 5, 476a. 

“ DL *lote, masc.: v. n. 1; mais WISIMUS, 
VILL. et SCIUS, ATTEN */ote, fèm. La formula- 
tion de la q. a peut-être favorisé l'apparition 
du genre masc. L'expression gras comme 
un(e) "lote" est dans le DL, chez WisiMUS et 
chez VILL. 

3 DEPR.-NoP. et Copr. “loute, fém., (et 
expr. ‘aussi gras qu'une —"); MASSONNET id., 
fèm. — Comp. CARL.?. “/oute, masc., plon- 
geon, à Luttre [Ch 19] et Sic. *loute, fém., au 



jeu de toupie: une toupie fait une = quand 
elle s'échappe de la corde sans tourner ou 
qu'elle tourne sur une autre partie que son fer. 

Sens dèr. de ‘loutre’ ou, hypothèse sans doute 
plus vraisemblable, forme altérée de ‘outre’ 
(cf. FEW 14, 7b sv. ültra). 

+ Réfection qui s'explique probabl' par le 
genre masc. de loutre", 

ADD. Autres comparaisons dans “gras 
comme ---'. 1? animaux: (mustélidés): '(un) 

taisson'!: tasò Ni 45 (ordinair', dans l'expr.); 

— (autres mammifères): '(un) pourceau'? No 
1-3; To 2, 6, 13, 24, 48, 73, 94; A ‘10, 12, '20, 
37,52; Mo 1, 64; $6; Ch ‘54, 61; Ni 11, 28, 

33, 38, 39, 61, 107; W 66; L 94; Vi 18; '(un) 
gros p.'? H 8; '(un) gras p.'3 To 28; '(un) petit 
p? A 1; (un) couchet? de meunier': kaisè d 
möni Ne 11 (dans la comparaison ‘un chien 

gras comme ---"); — '(un) loup'* To 37, 58; A 
2, 7,710,718, 28; — '(une) taupe’? A 44, 50; S 

10; — '(un) ours': urs A 55; Mo 20; S 36; — 

'(un) chien de boucher': dé d bcr D 120, 123; 

Ne 11; '(un) chien de fou': dé d fü Ne 65 

(= très gras)"; — '(un) bœuf: byè Ni 36; — 

'(une) vache': vaë Ni 93; — (poisson): '(une) 

loche'?. +lotche: lòt Ne 47, 49, 63, 69, 76; Vi 
6, 8, 13 («espèce de poisson»), "21, 22, 25, 27 

(id.), 35, ‘36, 37-47; — (insecte): '(un) tiquet"*: 

tiké Ma 24; — (mollusque): '(une) moule'?: 

mòs W 13; — 2? autres: '(un) moine! !?: mwèn 

Ch 72; Ph 45; mwén S 6; mwan Mo 1; — '(un) 

mayeur': mayér Th 43; — "(un) turc’: turk 
Mo 20; — '(un) tonneau': tonó Th 82; -ó, To 

7; — '(un) lard': lòr Ve 24; lòr Na 6; — '(un) 
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ail: à/ To 99; — '(une) esquette': skèt Ni 112 
(«tourbe en morceaux»!!)!?, 

! V, not. 31 BLAIREAU, spécial! n. 6. — 
Comparaison attestée chez CARL. ! 

? Se reporter, pour les formes, à ALW 1, 

c. 78. Les var. sont négligeables. 
? Dans l'entourage de To 28, 'gras pour- 

ceau' signifie 'cloporte': v. not. 162, A. 
* Formes à la not. 27. — L'expr. est visibl' 

altérée de "gras comme un(e) loutre’. 
“ Formes a la not. 44. — Comparaison 

relevée par BOURG. 
$ Ajouter gras comme un chien qui tète’ 

Copp. 
” L'expr. est propre au domaine gaumais et 

a une partie du domaine chestrolais. Pour les 
désignations de la loche, laquelle est effectiv' 
un poisson gras, cf. not. 119. 

8 La notion TIQUE fera l’objet d'une notice 
dans un vol. ult. 

? Formes à la not. 163. 
19 Expr. larg"! attestée: v. DL, Wisimus, 

Pirs., CoPP., CARL., BALLE... 
11 Porter ce sens FEW 17, 37b schijd. 

12 Autres expr. notées en marge de la 
q. 593: ‘il a les reins couverts’ (sous entendu: 
"de graisse"): il a lè rnò [FEW 10, 255a *rénio 
et vol. ult.] kwvyé Na "136; D 38, 155. Sens: 
L il est gras; 2. il a de la fortune; — ‘ses 
maisselles (= joues) reluisent comme le dos 
d'une taupe': sè masèl [FEW 6/1, 559b mà- 
xilla] èrlwisté kòm èl dò défwa A 1. Pour 
“fwan taupe, v. not. 44. 

31. BLAIREAU (carte 14) 

Q. G. 428 «blaireau». 

La B.R. conserve presque partout l’ancien t. 
'taisson'. "blaireau', qui l'a progressivement 
évincé en frangais central, est d'introduction 
récente en Wallonie, comme en témoigne 
notam' la forme du suffixe. 

* ALF 134; ALLR 212. 

Ai I. a. *tasson...: tas A 2, 7, 28, 60; 
Mo 17, 23, 41; S 1, 13-37; Ch 4, [16 (sens 

fig.?, sinon Bi, 26-33, 61-72; Th (mais perçu 
comme «étranger» à Th 64); Ni 1-19, 26-33, 
39, 45, 61, 72, 85-112; Na 1-30, 49-135; Ph 6- 
37, 45-61, 79, 81; Ar 1; D 7-25, 36-40, 58, 68- 
110, 120, 132; W 3; Ve 40; My 1, 4, 6: Ma l, 
29-53; B 5 (mot rare), 9-22, 33 (ou B; animal 
rare); Ne 4-24, 31 | -ó, Mo 44 (?) | -à, Ni 20 | 
-à, W S9 || *passon?: pasó Ph 42 || b. *tés- 
son ...: tèsô D 30, 34, 46, 64; W 1, 10, 21-35, 
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BLAIREAU 

tason 

* passon 

"ënn 

“tachan, «un 

“fach'ron, -àn 

"blaireésu* 

| D a ko ES de 

‘36, 39,742, 66; H 1, 2, 21-69; L 1, 2, 7-35, 39 
(te-), 45, 66-87, 101-116; Ve 31, 35-39, 41-47; 
My 3; Ma 2-24; B2, 3, 4, 6|-ò" L 4; Ve 24 | 
-ó^ L 61; Ve 26 (ou -ò%7) | -ó Ve 8 | -o L 43 | -ő 
Ve 6 |-òg L 94 | -ò"n Ve 34 | -òy Ve 1, 32 | -à 
W 13; H 8 |-ä7 W 63. 

IL. *tachon, -an* ...: tasó D 136; Ne 51, 57, 
69; Vi 35,736, 37, 43, 46 | -op Vi 27 | -a Vi 6, 
8, 25 | -a"y Vi 13 | -ay Vi “21, 22 (C. Simon) || 
*tach'ron, -an"...: faÿrô, -à Ar 2 | -ay Vi 22 
(A. Loix)“. P 

B. *bléró, *blé-, *blé-" ...: blérò, -ó To 24, 
28; S 10; Ni 80; D 123; B 24, 27, 33 (ou 4); 
Ne 26, 32, 39, 43, 49, 60, 63, 76; Vi 16, 38, 47 | 
-é; To 73-94 | blirò B 23 | blè- Th 64 | 
«blaireau» To 99 (inc.) | bleryó Mo 64 | bero, 
-ó À 12 (enq. compl.; inc. J.H.); Ch 16; Ph 86; 
Ne 44, 65; Vi 2, 18. 

! FEW 13/1, 145a taxo (> taxone). — 
D'un pt de vue phonétique, ks intervocalique 
» fr. et w. s (fr. taisson, w. *tasson, *té-), 
mais lorr. $ (*tachon), ou la chuintante corres- 
pond au A, liégeois (autre aboutissement pos- 

sible. de ks intervocalique: REM., Az, 73-74). 
Cette double évolution s'observe aussi pour 
paxone » fr. paisson, w. liég. passon, mais 
Neufch. pachant, S'-Hub. pasó (FEW 8, 97b 
paxillus). Le a initial » é sous l'influence 
du y issu de k + s, dans une zone débordant 
légér' vers le sud le domaine liég.: comp., à la 
tonique, ALW 1, c. 47 GLACE. 

* Sens fig.: *in gros t. un gros lourdaud, 
une grosse lourdaude Ch 16; comp. BAL «[...] 
le blaireau est disparu, mais notre parler en a 
conservé le souvenir dans le mot */asson qui 
signifie maintenant ‘grosse femme sale, mégère’ 
[...]». V. FEW 13/1, 145b, et comp. les expr. 
de la n. 6. 

* Attraction paronymique de *passon pieu? 
Ce dernier est inc. de BALLE (Ph 45). 

* LiG. *tachon ou *té- (inc. de l'EH); 
Gloss. S'-Lég. *tachon, *tach'ron (v. n. 5). 

5 V. not LIÉG. tách'ran. Attraction de 'tá- 
cheron’, FEW 13/1, 135b taxare? L'intro- 
duction d'un r inorganique n'est cependant 
pas un phénomène isolé: v. par ex., dans ce 
vol., les not. 69 MÉSANGE et 166 SANGSUE. 

* Dér.: 'tassonniére', surtout en toponymie 
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(comp. fr. tasniére, tanière): “tach'nière Vi "21. 
V. aussi DL *résnire (1.-d. de L 85, 106), REM., 
BTD 51, 124 tris'nire (l.-d. de Ve 37), BAL 
*tasnére (en top.), DEPR.-Nop. “tasnière (1.-d. 
de S 31), DASC., Suppl. *tas'niére (nom 
commun et l.-d. de S 13, 29, 31; Ch 17...) 
LÉON. *tas(sohnière (l-d. de D '2), etc.; cf. 
FEW 13/1, 145b. — Renseignements récoltés 
en marge de l'EH. Homonyme: *tésson d'ine 
botéye, sg.. renflement intérieur des grandes 
bouteilles; pl., débris de bouteilles cassées. Cf. 
FEW 13/1, 287a téstu; pour “tèsson, sg., on 
aurait pu songer aussi à un dér. de 'tas' 
(comp. lieg. “tèssé dizeau), mais le sens est 
inc. de FEW 17, 318a *tas. — Expr.: 'gras 
comme un t.' Ni 102 (“gros”); D 101; Ma 46; 
Vi 35. Comp., a la not. 30, l'expr. de méme 
sens “gras comme «un lote»', et v. ADD; v. 

LÉON. *craus come on lote ou “come on t. et 
aj DL ti vike so s' cráhe (littéral' sur sa 
graisse: sur ses réserves de g.) come li t. et 

LÉON. --- su s' crache --- il a bonne mine en ne 
mangeant guère; — 2° *souwer come in t. Ne 
31. V. DAsc., Mamm. *suwer ---; = 3° tène 

barbe come in t. S 36. Rapprocher de 'aussi 
gris qu'un t (de qqn qui a beaucoup de 
cheveux gris), DAsc., Mamm.; — 3? ti ravise 
li t., i n' mousse nin fou di s' bóme il ressemble 
au t., il ne sort pas de sa tanière H 67 (d'un 
misanthrope). Pour *bóme, v. not. 42, I; — 
4 ‘dormir comme un t.', synon, de “--- loir’ 
chez Corr., LÉON., Dasc., Mamm., BALLE. V. 
not. 36 LOIR, ADD. — Remède populaire: on 
utilise de la graisse de blaireau contre les 
rhumatismes: "déi crâche di t. po lès roumatis- 
ses H 38. V. aussi LÉON. et Gloss. S'-Lég.; 
pour les blessures et les engelures: v. DASC., 
Mamm.; comme panacée H 1. 

T FEW 1, 40la, gaul. *blàros. — Au 
sens "blaireau (pour faire la barbe)', aj. blaryò 
Mo 44 et blèrò No 3. 

32. MARTRE 

Q. G. 434 «martre». 

Rép. peu nombreuses, parfois approximati- 
ves (v. les notes): la martre est aujourd'hui 
peu connue en B.R. Le der 'martreau' du 
n.-e. s'applique aussi, par confusion, au pu- 
tois: v. not, 35. 

+ ALF 601; BRUN. Eng. 729; FEW 16, 
537a *marbr- (simple), 537b (dér.). 

Ai I. *máte, -à-, -6-: mat B 2-5, 7 (à 
Rogery) | -à-, -à- Ma 9, 29 | -ó- ou -à- Ar 2 || 
"mate: mat Na 116 (?); Ma 42; B 12; Ne 11, 
49, 60, 76; Vi ‘21, 27. 

II. *marte: mart A '13 («-1æ»), 37; Mo 64; 
Ch 16, '64; Th 14, 24, 29, 64, 73; Ni 39; Na 
69, 99, 112, 129, 130; Ph 6, 15, 33, 45, 53 (?), 
54, 61, 79, 81; Ar 1; D 58, 64, 94, 96, 120; W 
30 (2), 63, 66; H 2, 69, '77; L 39; Ve 1, 32; My 
1; Ma 1, 19, 24, 36-40, 43, 51, 53; B li, 15, 
21-27, 30, 33; Ne 4, 11, 14, 20-26, 32, 43 (2), 
44, 63, 69; Vi 2, 8, 16, 18-25, '36, 37, 43, 47. 

III. *martre: martr D 110, 136 (2). 
A”. *mádré, -à-, -6-...: madrè L 61, 85 | -£ 

Ve 35 | -ë L 87; My 3 (ma-) | mádré, må- W 
39; L4, 39 | mó- L 1, 29, 114 (?, animal inc.) | 

-è Ve [24 (serait le chat sauvage)], 26 | módré L 
"32, 43, 66, [101 (-é serait le furet)] | modré Ve 
83. 

! Class! des formes en fonction du trait du 
groupe final -rtr; le français lui-même connait 
marte et martre. Comp. aux produits de -rbr 
dans ‘arbre’ (vol. ult.). — Le genre est général 
fém., mais *on m. (mále), *ine m. (femelle) Ma 
53; B 4. — Aux formes du tableau, aj. PIRS. 
*maute, DASN. «matte» et LÉON. *márte. 

? Pour l'extension du t. au sens 'putois', v. 
not. 35. — Sens fig.: homme méchant, dange- 
reux; ton fin ~ un madré DL et FEW 16, 
537b. 

3 Autre rép.: *márluwéte Na 109 (= 7), à 
comp. avec Pirs. “marlouwète belette. Le t. 
figure sous lüpus, FEW 5, 459a: gaum. 
marlouette personne versatile, séparé de Gleize 
*marlovéte masse de bois, y est rangé à la suite 
de hég. “marlou homme rusé...; *marlovéte 
masse de bois figure aussi sous marcülus, 
FEW 6/1, 308a; cf. FEW 21, 284a. Cf. REM., 
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Gloss. — Rép. approximatives: (mustélidés) | 2. «putois» My 2. Forme a la not. 35; — 
1. «belette» To 39; Ch 28, 164; Ni 45, 98; W 
63; «blanche belette» Ni 1; Na 59; Ph 42; 
D 101, 132; Ma 46. Formes a la not. 34; 
«blanche belette» désigne fréqu' l'hermine; — 

3. «loutre». “loutre To 78 (masc.). V. not. 30; 
— (viverridés) 4. «mangouste». “mongousse 
W 10 (?). FEW 20, 104a manghüs. 

33. FOUINE 

Q. G. 432 «fouine» et 36 «la fouine aime le hêtre». 

La plus grande partie du domaine connait 
fouine’, dér. roman de "fou" hêtre (w. *faw, 
“fòw, *fó(w): v. vol. ult.); on comparera les 
formes de ce t. aux produits de lat. (glans) 
fagina > 'faine' faine (vol. ult., où sera 
présentée une carte de synthése)?. — Dérivés: 
'fouinette' et "fouette" en chestrolais. 

+ ALF 601; BRUN. Eng. 729; FEW A 
368ab *fagina marder (simple), 368b ('foui- 
nette"). 

1. "fouine". I. *fawéne, -ine, -éne? ...: fawèn 
Ch 4, 16, '19, 27-33, 43 (432; -yèn 36); Ni '5; 
Na 23, 130 (432; -yèm 36); D 25, '26, '45, 58, 
64, 72-81, 84 (36; -yén 432), '100, '103; H 50, 
67, 68, “77; L 1, 4, 7 (432; fu- 36), '8, 14-29, 
32, 39 (-en), 43, 50, 61 (ou -yin selon témoin), 
66, 85, 90, 94,799, 101-116; Ve 1-26, 34 (-èn), 
35-42, '43; Ma 1 (ou -yen), 4, 12, 21; Ne 4, '5 
| -énj-en Ch 27 | -en Ch 26; Ma 24, ‘28, '32 | 
-énj-in D 30, '91; Ve 40 (-in Franch.; -én 
ailleurs); My 1 (-én selon H. Cun.?); Ma 9, 
19; Ne 9 | -én Ve 31, 32 | -in Ni 1, 11, /25, 36 
(fà-), 38, 39, 112; D '16, 34, 46, 101; H 46, 49, 
69 (ou fanin 36, eng. compl.), 70, ‘73; Ma 2, 
3, 20, '22, 35, 36, 40-46, '47, '48, '49, 51, 53 
(432; -yin 36); B 2-23, 24 (36 J.H.; fuwin 432), 
27, 28 (ou 3), 30; Ne 14-16, '18, '22, 24, 26, 
"27,728, 31; Vi 46, 47 | -n Ni 2, 6, ‘9, 28, 61, 
80, 93,97 | -én Ni 26 | Am Ni 45 || *flawene, 
-ine*: flawen To 43, '71 (432; fuwèn 36) | -in 
Ni 17. 

II. *fo(w)éne, -in.ne, -ine?^...: fòwèn S 10, 
19 (fo-), '32; Ch 27 (Fd Phil, v. fa-); Th 24 
(fo-); Ni 33 (36; -yèn 432), 72 | -en Mo 23; S 
28, 29; Th 2 | -è'n A 60; S 36; Ch 63 | fòwèn 
A 37 |-èm To 2 | fó.én A 2, 7, 12 (ou fai-), 13, 
“18, 20; Mo 9 | -en S 37 | -é"n A 50, '52 (432; 
fò,èn 36) | fó.én S 13 (36; fwèn 432) | fò.è'n To 
99 | fówin S 1 (432; fu- 36); Ni 36 (36; fwèn 

432); Vi 35 || *flo(w)éne, -in.ne*: flò.en To 37 | 
flò.è.n To 27, 39 | «floen» To '36. 

III. *fou(w)éne, -ine^...: fuwèn No 1 (36; 
inc. 432); To 6 (id); Ch '64; 86 (fi): L 2, 7 

(36; fa- 432) | -en To 13 | -èn No 2 | -èn ou 
-é^ A 12 | -n No 3 (ou faw- 36; inc. 432) | 
fuên To 1; A 1| fun To 28 | fywèn S 6 | 
fuwèn/-in To 24, '71 (36; flawèn 432) | fuwin 
To 73; S 1 (36; fò- 432), B 24 (fu-? 432; fa- 
J.H. 36) | «in To 94 | fuin A 12 (J.H.; v. 
fuwèn et fò.èn) | fuèn/-in A 55 | Japin H 69 
(enq. compl. 436; fawin 32). 

IV. *fwene, -ine...: fwèn S 13 (432; fó.èn 
36); Th 43, 46, 54; Ph '11; Ni 36 (36; fòwin 
432) | fwen Mo 41 | fwè"n Th '51 | fwèn/-in To 
58; Th 29 | fwin Mo 1, 17, 20, 29, 37, 42-79; 
Th 5, 14, 25, 62, 64, 73, 82 (432; fayén 36); Ar 
2 (Ch. G.; ou fayin); D 68, 110, 120 (enq. 
compl.; fayén J.H.), 123; Ne 65; Vi 16 (432; 
fa.in 36). 

= V. a. *fayène, -(y)ine, -(y)ine” ...: fayèn 
Ch 43 (36; -wèn 432), 61, 72; Th 53, 82 (36; 
fwin 432); Na 1, 6 (ou -yèm), 30, 44, 49 (36; 
-yèm 432), 59, "92, 107-112, 135 (432; -yèm 
36); Ph 6, 15, 53-69, 79 (-an), 81, 86; Ar 1; D 
'10, 36 (ou -yèm), 38 (A. Rob., mais -yém 
autres tém.), 40, 84 (432; fawén 36), 94, 96, 
120 (J.H. 36; fwin enq. compl.) | -én Ma 1 (ou 
-wèn 36) | -in Na 84; Ph 84 (36; inc. 432); Ar 2 
(ou fwin selon enq.); D 15; Ma 29, 53 (36; 
fwin 432); Ne 11, 33, 43, 57 (-i-), 63, 69, '70; 
Vi 6, 18, ‘21, 25, 37, 43 | -én Na 22; D 113 | 
-én Ni 19, 98 | fa(y)in Ne 60, 76 (36, ou 3); Vi 
8, 22, 27 | „in D 132; Ne 32, ‘38, 44 (432; 
var. fó.in), '50, 51; Vi 2, '17 | fain D 136; Ne 
76 (à Louftémont); Vi '14, '15, 16 (36; fwin 
432), 38 GH | «fa(hline» D ‘129 | fayin H 
“39, 53 (36; faim 432); L 61 (ou -wèn) || 
b. *fayéme, -(y)ime, -(y)ime ...: fayèm Ni “102; 
Na 6 (36, ou -yén), 19 (432; fò- 36), 49 (432; 
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yèn 36), 69, 79, 99, 109 (ou -yén), ‘114, 116, 
127, 130 (36; -wèn 432), 135 (36; yèn 432); Ph 
16, 42; D 7, 36, 38 (J. Nollet et A. Lebrun; v. 
-yén) | -yim Ni 85; Na Ee 129 | -óm W 3 | 
-êm Ni 20 (-im à Ard.), 29 | faim H 27 (36; 
-im 432) | fayim Na 101 in fuyim 36); W 
10-30, ‘32, ‘36, ‘39, ‘42, ‘45, “56, 59 (-i-), 63, 
66; H 1-8, 26, 28, 37, 38, ‘42; L 45, 87 | 
-(yjim W 1; L 35 | faim H 21, 27 (432; -im 
36), 53 (432; fayin CN 

VI. a. *foyéne, -(y)ine*: fàyén A '52 („èn 
36; fon 432); Ni 33 (432; -wén 36); Ph 45 | 
-é^n Th 72 | fo.in Ne 44 (J.H. 36, v. fayin) || 
b. *foyéme, -ime: fòyèm Na 19 (36; fa- 432) | 
-im Na '20 (432; fauyim 36). 

VIL *fouyime, -ime: fayim Na 101 (36; 
Jayi im 432) | -yim Na ‘20 (36; fòyim 432). 

2. 'fouinette'. *fa(y)inéte? ...: fayinèt B 28 
lié, ou 1); Ne 33 (36; fayèt 432), 39; Vi 13 | 
-yi B 33 | -i Ne 76 (36, ou 1) | Jai- Ne 47, 
'50 (36 J. H. v. 1), 63 (à Nivelet 36) | faynèt 
Ne 49. 

3. 'Touette'. *fawéte, *fayéte?: fawèt Ne 20 
| fayèt Ne 33 (432; fayinèt 36)!?. 

; Nasübreux pts suppl. à la q. 36. Les prin- 
cipales var. entre les deux q. sont intégrées 
dans le tableau; les deux formes sont séparées 
par une barre oblique, ou classées à leurs 
places respectives (avec renvois de l'une à 
l'autre). Autres var. touchant: la forme du 
suff.: -èn (-èn) Ve 6; -en (-én) A 7; -en (-én) Ch 
61; -ëm (-èm) Na 99; -im (-im) W 59; le timbre 
de la voy. initiale: fò- (fo-) Th 24; fo- (fó-) S 
10; fu- (fó-) To 27, 39; l'intensité de la semi- 
cons.: fò.èn (-w-) Ni 72; fò.in (-w-) Vi 35; fòèn 
ELA 37; fa.in (-y- -) Ne 51; Vi 37. 

? Cf. l'analyse de Haer, BTD 6, 1932, 292 
[c.r. du FEW] et DL. Hl faut ajouter que la 
situation initiale a dü étre troublée: la semi- 
cons. est en effet souvent y (cf. tableau: pour l, 
sous V-VIII, ainsi que sous 2 et 3), alors qu'on 
attend w (cf. tableau: 1, I-IV); le phénomène 
concerne la Hesbaye, le Namurois et l'arr. de 
Ph, ainsi que le s. de la prov. de Luxembourg. 
Ce y est probabl' di à l'action de la voy. 
palatale du suff., ou peut-être à l'attraction de 
la forme issue de fagina. On notera que 
Wartburg (FEW 3, 368) rangeait 'fouine' 
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sous un prototype lat. *fagina fouine, dis- 
tinct de “fagina [plutôt fagina] faîne, 
mais ce class! rend difficile l'explication du o 
d'un grand nombre de formes, pour lequel il 
proposait sans grande conviction l'influence 
de 'fouir' (dont l'aire ne coincide pas avec 
celle des formes en -o-). Offre un probléme 
analogue à celui de "fame! / 'fouine' le doublet 
de dér. topon. "fayay / fawé (cf. REMACLE, 
BTD 51, 1977, 79- 80). — Pour le trait! parti- 
culier du suff. aprés y (-ine, -ime et -ime, 
-ème), comp. "hayine, -ime ... "haine", Ms 
-ime … 'gaine' et, ici, not. 181, “sayine, -ime . 
"seine' ` (dont la finale est -éna, et non -ina). 

3 DL, LEON. *fawéne, VILL. id. (mais SCIUS 
“fawine). Aj. Ps *fawéne, synon. de *fayéne 
(seule forme notée par PEH), Copr. *fawine 
(ou *fowine). 

* Aj. Maes *flówin.ne pour To 7, ou l'EH 
relève un t. signifiant ‘belette’ (v. n. 10). = 
Sur l'origine du /, v. FEW, 3, 370b, n. l. 

5 BAL, CARL. *fowéne, Corr. *foéne, CoPP. 
*fowine (ou *fa-). 

5 Aj. DELM. *fouine. 
7 Pirs. “fayène, ou -wéne; Haust, Chestr. 

*fayine (ou *fayéte). 
* BALLE *foyéne. 
° Haust, Chestr. *fayéte (Goff.), mais DASN. 

«fainette». 
10 Aj. “lurcète B 24 (ou 'fouine': seul! q. 

432). Sur ce mot, v. DL “lurcète, *lurséte 
animal imaginaire à l'affût duquel on conduit 
un naif. Le t. a été inséré, sur la proposition 
de Hausr, BTD 10, 460, sous lüx, FEW 5, 
479a (t. 'reluisette', emprunté au rouchi), mais 
figure aussi sous *lobr, au tome 16, 485a 
(v. 16, 765b) et au tome 22/l, 118b (avec 
renvoi a lüx); 23, 151a. V. Mél. Matoré 180. 
— Rép. approximatives, parfois données en 
plus de 'fouine': (mustélidés) 1° «belette» To 
7, 48, 73 (et 'fouine"); Mo 42 (id.); Ch '54; Ni 
90 (?); Ph 15 (et fouine’), 37; D 68 (id.); Ve 
47 (id.); Ne 20 (id.); Vi 6 (t. générique, et 'f.'); 
2? «putois» To '36 (male de la 'f."), 48 (f. ou 
putois?); Mo 64 (et 'f.”); S 6 (id.). Se reporter, 
pour les formes, aux not. 34 et 35. Les confu- 
sions sont fréquentes entre ces espèces, que 
BAL regroupe sous le terme générique “mor- 
dants (FEW 6/3, 127b mórdére); v. aussi 
not. 32, n. 3. 
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34. BELETTE (carte 15) 

Q. G. 433 «belette». 

| ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

Dn 

*moustaye, re, ORIIRE., * mand wap 

“marcoté (en general 

*mürcote 

*marigoténe, Ju me. * morígódeéne 

“bagouléte 

“hècalètè 

“kivolite 

*bascoléte, ite. "his: 

"Puircolete 

*hércoléte 

Non représenté: "biete". 

44———M.900* 

Le nom latin müstéla ne subsiste qu'en 
trois pts. 

Ailleurs, on désigne la belette par des dér. 

romans de noms germaniques: de Markolf 

sont issus *marcote, qui couvre la plus grande 
partie du domaine, et le pic. *mar(i)goténe; à 

Bekulf remontent “bascolète et ses nom- 
breuses var. mot attesté dans une grande 

partie de la prov. de Luxembourg. 

€ ALF 123; ALLR 209; BRUN., Eng. 129; 
E. SCHOTT, Das Wiesel in Sprache und Volks- 
leben der Romanen, Tübingen, 1935 (c.r. HAUST, 
BTD 10, 1936, 418-20). _ 

A. *moustaye, -éye, *moustagne!: masstay, 

-êy A 7 | -añ A 2 || *moutwas': mutwas To 73 

GH., v. D). 
B. |. 'marcotte'?: To 1, 13, 24, 28, 39-58, 

“71, 772, 78, ‘82, '91, 94, 99; A sauf 2-7 (v. A); 

Mo (mais traduit par ‘loutre’ à Mo 20); S sauf 

6 (inc.); Ch?; Th; Ni sauf 2-5; Na sauf 127 

< ARTE 15 H 

(v. D); Ph; Ar; D 7-101, “103, 113; W sauf 35 
(lac.); H; L sauf 39 (inc.); Ve; My; Ma 1-20, 
'21, 29,731, 35, 36, 43, 46, '47, '48, '49; B 2-7, 
9 (à Langlire; v. C); Ne 4, 5,77, 9. — Formes: 
markót en gèn. (souvent J.H. note simpl" mar- 
kot); -ot To 13, 78 (mar-), 94; Ar 1; -òt-A 37; 
märkôt Na 99; Ph 84; màr-* Ch 43, ‘54, 61, 
72; Th 24; Ni 93, 107; Na 79, 107, 109, 129, 
135; Ph 6, 15 (q. 36 «fouine»; mais mar- 
q:433 «belette»), 16, ‘40, 45, 53, 69 (LH.; 
mais mar- enq. compl.). 

2. 'marcottine'. *mar(i)goténe, -in.ne, *ma- 
rigôdène `: margòten To 37 | mari- To 27 Q.H., 
v. D) | -£&n No 2 | -gódén To 7 (var. -en q. 432 
«fouine»). 

CS. I. “bagoulète”, *bécoléte, *bi-* ...: ba- 
gadèt D ‘133 | bèkòlèt Vi '12, 13, '14, '15, 16, 
“21, 22 | bi- Vi 18, 27, '34, 35, '36, 47. 

II. *bascoléte, -ate?, “bias-""...: baskòlèt 
D 110, 120, 123, 1129, 132, 136, ‘140, ‘141; Ma 
24, ‘34, 39, 40, ‘45, ‘50, 51, 53; B ‘1, 9 (à 



Baclain; v. B), "10, 11-33; Ne 11,12, 16, 718, 
20, '22, '23, 24-63, 69, 76; Vi 8 | -et D '119; 
Ma '28, '32, 42; Ne 44 (ou -ét selon enq.) | -at 
Ne 14 | byas- Ne 15. 

III. “barcolète'!, *bér-...: barkòlèt Vi 2 
(ou D), '4, '5, 6, 25 | bår- Vi ‘9 | bér- Vi "26, 
37-46. 

D. *béléte, *bé-!?: bèlèt To 73 (enq. compl.; 
v. A); H 69 (pour la petite, mais B, 1 pour la 
grosse); Ne 65; Vi 2 (ou C); To 27 (ou B, 2) | 
bé*- Mo 20 (v. B, 1) | bè- To 2; Ph 81 (pour la 
blanche, mais A, 1 pour la rousse); B 24 (enq. 
compl. mais C J.H.) | bé- Ch 16 | «belette» 
Na 12713, 

1 Corr. mustay, f. belette, musaraigne, 
Pour ce deuxiéme sens, v. not. 46, n. 19. FEW 
6/3, 268b mistéla. — Au méme étymon 
remonte w. *mostèye alose: v. not. 113. 

? Mark-[olf] + suff. dimin. fèm. 
-Óótta, aprés apocope de la finale: comp. 
*márticot singe, not. 22, et *arnicot hanneton, 
not. 127. V. FEW 16, 526a Markolf, ou on 
corrigera makoten mar- et ou on ajoutera 
les formes en -àá-. 

3 À Ch 16, 'marcotte' ne subsiste que dans 
til a dès-is come ène m. in couche littéral' il a 
des yeux de belette en gésine, que le tém. 
définit par «il a des yeux paresseux». V, 
DEPR.-NoP. et DaAsc., Mamm. *avoü dès-is 
d' m. in couche des yeux langoureux, CoPP. 
+dès-is d' m. (sans glose), LÉON. *dés-ouy di 
m., pitits, lüjants ét à cwin petits, luisants et 
torves et *ouy di m. (Namur: M.) œil de 
méchante femme, SciUs *dés-üs come one m. 
s'on séweu [sur un évier] (sans glose), BRUN., 
Enq. "des yeux comme une m. dans un groseil- 
lier" de gros yeux. — Autre expr.: ti criye 
come éne m. in couche Mo 58. — Sur la 
formulette faisant rimer *marcote et *licote 
hoquet, v. vol. ult. 

+ V. BAL, BALLE "mdrcote, et ajouter LÉON. 
id. 

5 Maps *marcódéne, “maricòdène, -in.ne, 
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BOURG. *margótane (aj. à EH). — Dimin. du 
précédent: v. FEW, Lc. Le passage de markó- 
à margo- s'explique par l'influence de l'hypoco- 
ristique de Marguerite (cf. FEW 6/1, 333b- 
334a); l'insertion d'un i par celle des composés 
"Marie + substantif', désignations familières 
ou péjoratives, ou le deuxiéme élément résume 
l'attitude de la personne; cf. FEW 6/1, 339ab 
et ici, not. 76 ROUGE-GORGE, C, 2. 

* Dimin. en -itta d'afr. “bacoule, FEW 
15/1, 90b Bekulf. Noter les nombreuses 
altérations, qui affectent surtout la syll. ini- 
tiale: *bacouléte (non relevé par l'EH, mais 
v. BRUN., Lc), *bé, "bt se modifient par 
l'insertion d'un s, d'où “bascolète (influence 
de "basculer'?), d'un r, d'où *bharcolète, *bér-. 

? Procéde de *bacouléte (v. BRUN, Lei: 
influence de güla (cf. 'bagouler' et dër. 
FEW 4, 313a-314b)? 

8 LiéG. *bécoléte, Gloss. S'-Lég. *bicoléte. 
? Hausr, Chestr. *bascoléte belette ou fouine 

[sur ces confusions, v. n. 13]; fig., pillard de 
poulailler, ATTEN “bascolète belette. 

19 Sous l'influence de *biasse bête: v. not. 1. 
! MASS. *barcoléte. 
12 FEW 1, 319b bellus. 
13 Par confusion, les mots signifiant 'belette' 

désignent aussi la martre (v. not 32, n. 3), la 
fouine (v. ci-dessus, n. 9, et not. 33, n. 10). — 
Rép. approximatives à la q. «belette»: «putois» 
Ni 2, 5; Ve '15. Formes à la not. 35. — Pins. 
ajoute *marlouwéte, rare, belette: sur ce mot, 
v. not. 32, n. 3. — L'EH relève aussi qqs 
désignations de l'hermine (Mustela herminea), 
espéce voisine de la belette (Mustela nivalis): 
‘blanche marcotte': blák m. Mo 17; Na 30 
(fauve en été, blanche en hiver), 59 (q. 434 
«martre»); Ph 42 (id.); D 101 (id.); W 1 (blòk 
id.); L 113; Ma 9, 46 (id.); Ne 4; blàs m. Ni 1 
(id.); Ph 45; 'bláé bacoulette' D 132; — "her: 
minette': èrminèt Vi 8; arménét To 37; armèlèt 
To 73. V. aussi LiËG. *(h)arminéte. Le dimin. 
de 'hermine' est mieux attesté au sens ‘outil de 
charpentier’: v. vol. ult. 
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35. PUTOIS (carte 16) 

Q. G. 435 «putois» et 436 «le mardi de la fête, on chasse le putois (folklore)»!. 

Dans la plus grande partie de la B.R. sont 
répandues des formes qu'on rattache général' 
au lat. vissio puanteur. La situation, cepen- 
dant, est assez complexe du fait de la diversité 
de la forme du radical et de la difficulté 
d'identifier les suffixes. C'est le radical qui a 
servi de base au class' du tableau et à l'éta- 
bliss' de la carte (ce qui facilitera la comparai- 
son avec 'vesser': vol. ult.): 1° la cons. initiale 
est régulier! v- dans la moitié est (w- en région 
hutoise, au s. de L et en qqs pts de Ve?), mais 
f- dans la moitié ouest?; 2° la voy. est ê dans 
une grande partie des formes, mais parfois i, 
d'où provient probabl' le w pic.; 3° le groupe 
ssy > ha, $ (comp. ALW 1, c. 33); en pic., $ 
provient aussi de s + suff. -i6. — Les finales 
-eû, -eu, -é représentent probabl' -ensis (cf. 
pütensis > fr. putois); -á, -à, -ô s'analysent 
synchroniqu' en “-ard', mais à l'ouest, -(i6 
peut aussi venir de -éllu*; -fa correspond à 
-èllu, et -a pourrait continuer -aculu. 

Au n.-e., vissio est supplanté par *mádré, 
*má-, der. de 'martre' (v. not. 32)". 

En ADD., présentation des données de FEH 
relatives à la «chasse au putois». 

* ALF 1686; ALLR 212; BRUN. Eng. 
1305; FEW 14, 530a vissio. 

A. I. a. *véheü ̂, chef... *vécheu, -è: vèlè, 
-œ D 64 (436: coutume importée: véha 435); H 
"77; Ve 34 (à Solw., J, Wis.), 37-44; My 1 (-ë), 
2 (-£), 4; Ma 4-12, 19, 24 | -y- Ve 41 (ou -h-); 
My 3, 6; Ma 20, ‘21, 29; B 2-7 | -$- Ve 47; Ma 
42, '50, 51; B 9, '10, 11, 12, 14, 15,717, 21 (à 
Roum.; v. vèsè), 24, '26, 28-33; Ne '18, 26, 
“27, 28, 49 | vèse” Ma 40, 53 | -é" B 16, '19, 
21 (mais -& à Roum.), 22, 23, 27 || *véhá, -à, 
*véchó? ...: véhà W 21 | -å W '45 | -56, -ó Ni 2- 
'5 (?), 6, '9, "14, 17, '24, 25, 26, 28 (-ó), 45 (-ò), 
61, '62 Cá); Na 1, 79, 99, 101, 107 (L. V.), 
112, 116, 129, 135; D 7, '10, 15, 25, 40-58, 68- 
136; Ma 1, 35, 36, 39 (-0), 43, 46; Ne sauf 49, 
65; Vi 16 || *véha, -cha: véha D 64 (435; v. 
véháé) | -ša D 30 (435; vi- 436) || *véchon?: vèsò 
Vi 38. 

b. *viheü: viké, -é H 67, 68 || *vihá, -chà, 

-chó!? ...: vihà H 69 | -sd W 59 | vé- W 3 | vè- 
Ni 19 | visó, -ó Ni '102; Na 44-69, 84, 107-109 
(ou fi-); Vi 2, 6, 8 (-&), 13, 18-27, 35 (-«40), '36 
(-wo), 37 (-à,), 43-46 (-aw), 47 (-&,) | vi- Na 
19-30 | vê- Ni 17, /29, '66, 80, 85, 93, ‘97, 98; 
Na 6 || *viha, -hia, -cha ...: viha D 34; Ma 3-9| 
véhya H 38 | visa D 30 (436; vé- 435) | vé- Ni 
20 (vi-). 

II. *wiheü: wiké H ‘74; L 106-116 || *wihà, 
À: wihä Ve 35 | -ô L 1 (C. Déom) | -ó L 66 || 
*wiha, Aua, -cha ...: wiha H 1, 28, ‘42, 46-53; 
L 85, 87; Ve 24 (à Goé, A. Buchet; inc. a 
Limb.), 32, 34 (mais véhé à Solw.); Ma 2 | wé 
H 27 | wihya W 1, 39; H '39 | -yya H 2| 
wéhya W 35,'36, 63; H 21 | wisa W 2 | wi-H 
37. 

III. a. *féchó!! ...: fèsò, -ó S 13; Ch '64; 
Th 24, 46, 53; Ni '10, 11, 33; Na 127, 130; Ph 
sauf 86; Ar 1; D 36, 38 | -&ó Ch 72. 

b. *fichó!? ...: fisò, -ó To 7, 37; A 37, 44; 
Mo 1 (-8), 9, 17-23 (-ó), 41-44, 58 (-8), 79; S 1, 
6 (436; fu- 435), 10, 19-37; Ch sauf 72; Th 
2, 5, 14, 25, 29, 43, 64 (436; fu- 435), 72, 73 
(id.), 82; Ni 1, 36, 38 (-6,), 39, 72, ‘74, 90, 107 
(-05), 112; Na 107-109 (ou vi-); Ph 86 | -&° No 
'5 | -Óu To 28 | -5yó No 3 | -šé;w To 2 | -$yó 
To 6 | -$éó To 27. 

c. *fuchó!? ...: fusó No 1 (436; C 435); To 
13, 24, 43, 48, ‘71, 99; A 1-28, 50, 52 (-0), 55, 
60 (-ó); S 6 (-6 435; fi- 436); Th 54, 64 (435; 
fi- 436), 73 Gd.) | -é, To 39 | -à, To 58 | -é, To 
73 | -é; To 94 | -à, A '13, ‘18 || *fussió, 
-zi6!* ...: fusyó Mo 64 (436; -zyó 435) | -syè, 
To 1 | -zvó Mo 64 (ou -syó). 

B.15 *mádré, *má- ...: mádré L 61 | -ë L 87 
| mádré, mā- W 10, 13, 30, ‘42, /56, 66; L 35, 
45 | mó- L 7, 14, 94 | -Æ L 39 |-é L 2 | módré L 
‘32, 43; Ve 6 | -Æ L 19, ‘71 | mòdrè Ve 8. 

C!5, *putwè, -twa, -tó ...: putwé L 101 | -twa 
Mo 37; Ar 2; Ne 65, 69 | -à To 24 | ,á To 78 | 
-tő No 1 (435; fusò 436); To 37 (436; fisò 
435)17, 

! Les var. principales entre les deux q. figu- 
rent dans le tableau, avec des renvois. Qqs var. 
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moins importantes concernent: 1° le timbre de 
la voy. du radical: fi- (fi-) Ch 4; Ni 36, 38, 39; 
Jé- (fi-) Ni 107; fè/u- (fi-) A 37; 2° le trait! de 
ssy: fécó (-50) Ar 1; 3° la voy. (ou la dipht.) 
du suff.: -ó Có) Ni 85; -6 (-ò) Th 14; -ù (-6) 
Ni 112; -ő (-ó) en qqs pts de Na; -óu (-6) To 7, 
24; -é,w (-vó) No 3; (4y0) To 6; -éu (-ésw) To 
2; (Céu) To 73; -&,w (-&;) To 94. 

2 Même alternance dans *vihène, twi- (vi- 
cina), *vahé, *wa- (vascèllu)... 

* Horning explique ce chang' par l'assimila- 
tion de l'initiale v à la cons. sourde de la fin 
du radical: v. FEW 14, 530b, qui refuse d'y 
voir une influence germanique (Millardet). 

* À l'ouest, on ne peut fixer la limite entre 
les formes provenant d'un rad. en -$- + “-ard' 
> «Sò et celles qui sont issues d'un rad. en -s- 
+ "eau > -syò, puis -$6. 

* On notera que 'martreau' est aujourd'hui 
mieux attesté au sens ‘putois qu'au sens 
‘martre’. 

5 DL, Rem., Gloss., Scius ('putois, fouine’), 
ViLt. («fouine, maudrin [corruption du w. 
mádré]|»). Sur les confusions entre ces mustéli- 
dés, v. n. 18. 

7. Cf. sé, sé, a côté dese, pour "soif (ALW 
Le 91). 

8 V. *tvéchó LÉON., PIRS. (et “nwar ~ per- 

sonne sale), HAUST, Chestr. 

? La forme *véchon de VEH est isolée dans 
une zone 'vissard' *vichó. Cf. Virton vichon 

"blaireau', inséré FEW 14, 530b. 
19 Mass., Li&G. *vichó; Gloss. S'-Lég. *vi- 

choü, putois, fouine (v. n. 17). 
11 BALLE, BAL. 
12 Copr. (et ‘homme rusé’), DEPR.-Nop. 

(id.), MAEs (id., synon. dans ce second sens: 

“fichèl), SiG., DELM. (ou *fu-). 

13 V. ci-dessus, n. 4. À l'ouest, par ailleurs, 

"and" est parfois homonyme de '-ot': noter en 

particulier les formes en Bi 
14 La seconde forme probabl' sous Pin- 

fluence de ‘fuseau’; v. aussi FEW, l.c., n. 1. 

15 En italique, les pts ou “martreau' a aussi 
le sens 'martre': v. not. 32. 

16 FEW 9, 633b pütidus. 
!7 Rép. approximatives: 1? «fouine» H 8. 

Forme à la not. 33; la confusion inverse a 

aussi été rencontrée: v. not. 33, n. 10 et ci- 

dessus, n. 6 et 10; — 2° «blaireau» My 2. 

Forme à la not. 31; — 3? 'furet', considéré 

comme un «putois domestique ou apprivoisé»: 
furé H 21; fur A '52. À Na 30, on croit que 
le putois croise avec la martre pour donner le 
furet, 

ADD. Réponses récoltées a la q. 436 «le 
mardi de la fète, on chasse le putois» (carte 
17). — Cf. DL, s.v. *véheü: tchéssi l' ~ 
«coutume ardennaise, auj. disparue: le mardi 
de la fête, un homme figurait le *véheü; la 
jeunesse le promenait chez les habitants en 
récoltant des victuailles que l'on consommait 
en commun. L'expression subsiste dans cer- 
tains villages pour désigner la sortie de la 
jeunesse qui va, le mardi de la fête, chercher 
les jeunes filles pour le bal». — Compléments 
d'informations sur cette tradition dans L. 
MARQUET, Origine d'un type carnavalesque: le 
Véheü de Malmedy, PSR 12, 1975-6, 3-46, 

paru aussi sous le méme titre dans la coll. 
Folkl. et art populaire de Wallonie V, Bruxel- 
les, 19771. 

TOME ki 
CARTE FT 

"je mardi de ta fete, on chane le pat”; 

Í oe usage CODE 
F 

=- expression connue, mais usage inconnu) SAM 

* E E * 5 p on Md i 
DEMNM 

‘on chasse le putois": --- dès --- D 64; H '80 
(d'aprés tém. de H 68); Ve 37-47; My 1-3, 6; 
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Ma 9, 12, 19 (ou cèséf d'après autre enq.), 24, 
29, '50, 51; B 2-6, 9. ‘10, 11, ‘14, "20, 22, 24; 
Ne “18, 26, ‘28; "on chassait ---": --- cèséf --- 
Ma 1, 19 (ou cés), 20; B 12, 15; -if H 67; éisif 
Ve 34 (et Solw.); éès& Ma 40; -ò B 23, 27; -œ 
B '17; - B 7; signifiant non relevé à Ne 27; 
"chasser ---*: dèsi --- Ve 40 (Challes); -7 Ma 4; 
-è B 212. 

' Le folklore de la chasse au putois appar- 
tient aux nombreuses coutumes du dernier 
jour de la fète locale, en général le mardi, mais 
parfois le mercredi B 15, 27, le dernier jour de 
l'octave Ve 40 (Challes), le mardi de Paques 
Ma 19, le mardi gras (*márdi do cwarmé 
[kwar-]) My 1 (d'après l'un des tém., mais H. 
Cun. déclare l'usage inc.). — Le tableau relève 
uniqu' les pts oü l'expression est attestée avec 
un sens précis: si la phrase est traduite littéra- 
lement (souvent accompagnée de «?» ou de 
«inc.»), on ne tient pas compte de la réponse. 

— La q. 436 a récolté bien d'autres renseigne- 
ments à propos des coutumes du mardi de la 
féte: elles feront l'objet d'une not. dans un 
vol. ult. 

? Description notée par l'enq.: 1? oü l'expr. 
subsiste avec l'un des sens du DL: *on tchés- 
sot l véché: gn-avot ouk (onk B 23) ki métot 
one pè d' leù [peau de loup] su l’ dos, ét la 
djónésse li süjot (ou süjint [pl.]) dins totes lès 
májons; i ramassint lés coméres [jeunes filles] 
po-z-aler danser B 23, 27; ton tchésseüt ---: 
gn-aveüt onk ki méteüt --- li djónésse li suot [pt 
à la limite des zones -eüt et -or de l'impft 3 ps.: 
ALW 2, c. 108] (ou su.int) --- B '17; — on 
«marque» quelqu'un et on le méne à la corde; 
il fait des grimaces. On va chercher les jeunes 
filles chez elles; on collecte et on invite tout le 
monde à boire B 22; ton fèt on vécheá (on 
«marque» quelqu'un ou on l'enduit de suie); 
on va chercher les jeunes filles en musique 
pour aller danser ou on ramasse de l'argent 

Ma 53; *on va ki lès coméres po-z-aler danser 
Ne '18; ton va kèri --- Ma '50; c'est la tournée 
des jeunes gens allant chercher les jeunes filles 
pour le bal Ve 34; c'est la sortie de la jeunesse 
B 5; — c'est le jour des vieux: «on ramasse 
tout [= tout le monde]» Ne '28; — 2° ou 
l'expr. survit dans un sens moins précis, ou 
dans un sens dérivé du sens primitif: on le dit 
de ceux qui «font» le mardi de la féte (de 
n'importe quelle féte, par ex. le mardi de 
Páques) Ma 19; de ceux qui finissent le der- 
nier bal de l'octave Ve 40 (Challes); la jeu- 
nesse récolte des tartes et on fait un grand 
goüter commun D 64, ou l'expr. est importée 
(var. *vèheü dans ce seul emploi à la place de 
*yéha, indigène) et s'applique à une coutume 
en vigueur dans le Namurois; — c'est un spot 
qu'on emploie *cá"d k'i n'a pus rin [rën] ol 
botisse quand on n'a plus d'argent My 2 (plus 
guère employé); — 'chasser le p.' signifie ‘se 
saouler' B 15. 
A propos de la vitalité de la tradition au 

moment de l'enq. (v. dates dans l'introduction 
des vol. 1 et 2), on retiendra les éléments 
suivants: 1° coutume encore en vigueur Ve 41; 
H '80; Ma '50; B 22; ton l fèt c'asteüre 
[encore maintenant] B 11 (Steinb.); cela se fait 
certaines années Ma 20; --- «encore un peu» 
Ma 9; --- encore, mais on va seul! “kèri lès 
coméres Ma “50: cf. l'évolution notée par 
Hausr, DL; cela tend à disparaitre B 21; 
coutume désuète qui reprend aujourd'hui B 7; 
— 2? usage disparu: la transposition de la q. à 
l'impft est souvent révélatrice à cet égard; 
précisions: se faisait encore récemment My 3; 
derniére fois en 1920 Ve 38; disparu depuis 
1914 Ve 37, 42; B 4, 9; depuis 1910-15 B 2, ‘3; 
depuis 1885 environ Ma 12; depuis 1883 Ve 
39; — 3° l'expr. est connue, mais l'usage inc. 
L 106, 113; Ve 1, 24, 26, 32, 35; My 1 (H. 
Cun.), 4; Ma 2, 42; l'expr. est traduite, avec 
«?» ou «inc.» (p.-é. parfois traduction litté- 

| rale: cf. n. 1) H 69; L 114; Ve 31; B 16, 30. 
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36. LOIR 

Q. G. 426 «dormir comme un loir», complétée par 1748 «il fait semblant de dormir» 

(= qqfs ‘fait le loir’). 

Le tableau montre l'extension maximale du 

t. "*so(t)-dormant', '*sou-dormant' (et var.) 

connu aujourd'hui dans la moitié est de la 

B.R., mise à part une frange à l'est de la prov. 
de Luxembourg. Il est vraisemblable qu'en 

plusieurs pts — que la formulation des q. ne 
permet pas de déterminer avec précision — 
c'est l'expression qui sauvegarde le t. lexical’. — 
Ailleurs, on connait ‘loir’, qqfs altéré en "noir". 

En B.R., '*so(u)-dormant' et "loir s'appli- 

quent au lérot, dont le pelage bariolé à domi- 
nante ocre explique les appellations "rat bride", 
"rat bayard'. L'animal est dénommé *náte, 

*lüte dans la région de Namur. 
En ADD.: «dormir comme...» au sens 

‘dormir profondément’. 

© ALLR 209; BRUN. Eng. 926; HAUST, 
Étym. 224; M.-G. Boutier, DW 18, 1990, 
130-138. 

A?. a. '*so(t)-dormant!  (*sot-dwèrmant, 

ont, *sot-dwarmant, “sot-dormant): sò d. 

Ch 33 (1748; lwar 426); Th (29), 53; Ni (2-5), 

17 (1748), 26, 39, 61, (80) (v. wer), 85 (1748; 
nwèr 426), (90) (v. nwér), 93, (98) (et q. 1748). 

“102, 107; Na / (ou sòr-), 6, 19, '20, 22, 23, 30 

(só ~), 44, 49 (so =), 59, (69), 79 (v. nat), 84 
(ou nüt), 99, 101, “103 (v. lüt), (107) (et 

q. 1748, au sens ‘avoir l'air engourdi”), (109), 

112, 116, 127, 129, 135 (1748; v. ra bayar); Ph 
[15 (hors expr., au sens ‘homme caché, hypo- 
crite’; v. lwar)], 37, 86; D 7-34, 36, 38-58, 64 
(1748), 68, 72, 73, 81, 84, 101 (rare; v. lwar), 

113; W 1, '8, '9, 10, 27, (30), 35, ‘36, ‘39, '42, 
'$6, (59), 63, 66; H ... (avec 37, 42); L 1, 4, 7, 
14, 19, 29 (sò édwérmä), '32, 35, 43, 45, 61, 66, 
85, 87. 94, 106, 113, 116; Ve 1-8, 24 (q. 1748: 
C'est un ~, car il fait semblant de dormir), 26, 
31, 32 (1748: signifie aussi 'dormir les yeux 
ouverts”), 34, (35), (39) (le mot existe, mais 

sens inc.), 40, 41, 42, 44; My (1), (3), (6); Ma 

1, 3-9, (12), 79, 20, 24, 29 (n'est guère connu 

que dans l'expr.), 35, 36, 39, 46; B 4; Ne 4, ^5, 

9. 14, 15, 16 (arch. 426, mais '-ard' q. 1748; v. 

lwar), '22, 23, 26 (v. lwan) || '*sou-d.' (*sou- 

dwarmant, *sou-dormant ...): su d. Ph 53 (su 
dans l'expr. et 54/7), 81; Ar 1 (ou /war); D 94, 
(110), (120) (v. /wär), (132); Ne 11, 20, 24, 31- 
33, '38, 39 (1748), 43, 44, 51 (ou lwar), 57, 63 
(1748: de qqn qui ne dort qu'à moitié), 69 
(1748: de qqn qui n'est pas vaillant, qui a 
toujours l'air de dormir; v. /wär), 76 (rare); Vi 
2, 8, 13, (16) || *lou-dormant? : la: d. Vi 25, 37, 
43, (47). 

b. '*sot-dormard' (“sot-dwèrma, *sot-dor- 
mó ...): Ni 6-9 (1748), 17 (1748), 19, 20, 28; 
W3,13; L 39 (so ^); Ne 76 (1748; mais ant 
426)*. 

B5. 1. *lwér, -é-...: Iwér Ch 28, 63, ‘64; Th 
54. 72 (et qqfs nwèr); Ni 72 | -& Ni 6-9 (v. A), 
45, 80 (v. A) | -6- Ch 4; Th 29 (v. A), 62; L 101 

| -&- Th 43, 46 || *1wár, -à- ...: /wär No 2 (-a-), 
3; To 7, 39; A 37, 50,52 (animal inc.); Mo l, 

20 (Tertre, ou mar), 58, 79; S 10, 37; Ch 33, 
'54, 61, 72; Th 5, 14 (v. ra bridé); Na 130; Ph 
15, 16, 45 (id.), 61; Ar 1 (ou saí d.), 2; D 96, 
101 (v. A), 120 (id.), 123, 136; Ma 51; B 21, 

(22). (24), 28; Ne 16 (v. A), 26 (id.), 49, 51 (ou 

sò d), 65, 69; Vi 6 | -a- To 43; Vi 22, 46 | -à- 
To 73; Mo 9, 17, 37, 44; S 1, 13-36; Ch 16, 
26: Th 2 | -0- Ch 27 |-d- To 1 | -à- To 27, 37 | 
lowär A ‘18 | kar To 78 | lar To 13, 28 || 
bar, *loür ...: lò,r A 12 (ou lò.ar selon enq.) 
| ir Ni 36 | lòr To 2, 94 | lr To 6 | lr Ni 
33 || *Iwá, *1wó5...: wà Mo 64 | lowá A '13 | 
lwò, -ó Mo 41, 42. 

II. "noir". *neür: nér B 9 || *nwér? ...: nwèr 
Th 72 (qafs, ou /wèr); Ph 6, 69 | -&- Ni 11, 85, 
112 | -& Ni 1, 38, 90 (seul! dans l'expr.) {| 
“nwar... ; nwar Ch 43; Ph 42, 81 (ou sa d.), 84 

| -a- Vi 18. 
= C. 1. *rat bridé* ...: ra bridé Th (14) (v. 

lwar), 25 (il dort 6 mois) | --- bridé Ch (72) 
(q. 417); Th 24, (62) (q. 417); Ph (45) (v. 
lwar). 

2. *rat bayár? ...: ra bayar Th 64, 72 (-ar: 
lérot; v. lwèr, nwèr. Aussi a la q. 417), 73, 82 
(«pas exactement loir, car brun et blanc». 

Aussi à la q. 417: var. -ar); Na (135) (v. 4): 
Ph (37) (q. 417: «surtout dans les jardins: 
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mange des fruits; dort l'hiver; pelage gris»), | 
54, 79 (-ar lérot). 
D?, “pite: nüt Na (79) (terme ordinaire: v. 

A), (84) (v. A) || “lite: Jor Na (103) (ëm. ̀  v. 

A); H (38) (fèm.; lerot?). 
E, L. *croke-noü: kròk nü (A 12). 
2. +crake-nefi(h): krak n&h Ve (31-32) (mus- 

cardin; v. A) | k. në (Ve 34) id., v. A)!?. 

! Présentation: lorsque 'dormir comme un 
loi dormir profond' et “faire le loir' faire 
semblant de dormir sont inusités, mais que 
l'on traduit le mot /oir, le pt figure entre 
parentheses. Lorsqu'on ne connait que 'faire 
le loir', le pt est suivi de l'indication: q. 1748. 
Lorsqu'on connait les deux expr., le pt est en 
italique. — Syntaxe: faire semblant de dormir 
est traduit par ‘faire du sot-dormant' Ch 33; 
D 84; "faire du faux dormant! To 37, 39; v. 
aussi n. 4. 

? Formes: pour le thème, v. la not. DORMIR 
(vol. ult.); pour la désinence du part. pr., -â et 
var. dénasalisées et vélarisées, v. ALW 1, c. 9 
et c. 52; pour la finale “-ard': -à, -á Ni 17, 19, 
20; W 3, 13; -ó L 39; -6, -ó Ni 6-9, 28, 90; Ne 
16. Aux réponses du tableau, il faut peut-être 
ajouter “il dort comme un "sot B %2, 3, qui 

apparait comme une altération d'un plus 
ancien 'sot-dormant'. Pour Haust, Etym. 224 
(suivi par FEW 3, 142b dormire), 'so(u)- 
dormant' serait une corruption de *'sét' dor- 
mants', souvenir de la légende des Sept Dor- 
mants d'Éphése. V. néanmoins DW 18, 130-8, 
ou il est proposé de reconnaitre plutót dans le 
nom du loir un dér. de 'sous-dormir! (süb- 
tus +) *'dormir à demi”, recueilli en deux pts 
à la q. 1748 ("faire semblant de dormir): 'il 
*soudwám^ D 136; “il *soudóme' Ne 51. — 
Renseign' noté en marge de leng.: “li s.-d. 
inme lès tchénes èt lès faw [hètres] H 67. 

3 Wartburg (FEW 3, 142b et n. 23 et 4, 
155a glis, gliris, ou est classé Vouth. lou 
dormant) reconnaît "loir' dans le premier élé- 
ment. L'analyse se confirme a l'examen de 
l'ALLR. Synchroniqu', la forme gaumaise est 
probabi' réinterprétée en "loup-d.'; on ajou- 
tera que l'homonymie des produits de l6po et 
(g)lére suppose l'amuissement du r final de 
ce mot (cf. n. 6) et une évolution archaique du 

é[, conduisant à ó, u (et non à wa: ALW 1, 
c. 38, c. 75); ce trait' se conserve dans l'abou- 
tissement gaum. du suff. toponymique -étu 
(> -4), ainsi que dans un certain nombre de 

suffixés en -ôriu (cf. ALW 4, 11, n. 1). 
“ La q. 1748 ajoute deux expr. qui ont 

peut-être une relation avec “faire le s.-d.": “il 
fait le (du) faux dormant: fò d. Ma 51; B 2, 
'3, 4, 6, 12; fò d. Ne 4, '5; '--- faux dormard' 
fü---à B 21, 24, 28; fà --- à Ni 19, 20 (à Ard., 
ou '--- sot-dormant); fò --- à To 37 (-ó); Ch 
63; Th 62; Ni 6, '9. 

5 FEW 4, 155a glis, gliris (> gliris), ou 
ne figure pas l'altération en *#-. Pour la varia- 
tion //n, v. aussi *lüte / *nüte (ci-dessous). 

5 Effac' du -r final: id. dans le suff. Tor 
(ALW 1, c. 69); v. REMACLE, Différ. $70. 

7 Corr. *lwér, souvent déformé en *nwér; 
BALLE *nwér loir, dans l'expression ‘dormir 
comme un ~? (EH: */wär). 

8 BAL “rat bridé loir, DAsc., Mamm. id. 
lérot Ch 24; Th ‘3, mais BALLE "rat bayár 
[EH: *rat bride]. — V. FEW 15/1, 282a bri- 
del: Chétodon [...] bridé qui offre des bandes 
colorées partant de la bouche et se prolon- 
geant sur le dos (Valm 1791—Lar 1899). 
Celles du lérot s'arrêtent à la naissance des 
oreilles. — Plusieurs rép. viennent de la q. 417 
«mulot»: les deux rongeurs ont un pelage 
assez semblable. 

° BALLE ‘rat bayár (v. n. 8). L'adj. *bayár 
est dér. de "bar: le lérot a les parties supérieu- 
res du corps d'un brun tirant sur le roux. 
FEW 1, 202a badius. — Plusieurs rép. vien- 
nent de la q. 417 «mulot»: v. n. 8. 

19 Le mot est inc. de Pirs., du lexique de 
MELIN [Na 84], de la liste de Boxus. Étym.? 
Penser à 'nuite', type qui fut connu dans 
l'ancienne langue au sens ‘oiseau nocturne’, 
FEW 7, 163a nòctua? 

11 V. FEW 2/2, 1360b krokk-, où figu- 
rent, avec le sens ‘loir’, les t. 'croque-noix' et 
'cr.-noisette'. Porter “craque-noix' FEW 2/2, 
1269a krakk-. Noter que 'noix' a le sens 
‘noisette’ (v. vol. ult.). — V. aussi not. 40: t. 
'croque-noix' au sens “écureuil”. 

12 Aux données de l'enq., ajouter: 1° *dor- 
med, d'après Dasc., Mamm., pour S 28, 32, 
35; — 2° +tisso, d'apres Haust, Gloss. Chestr. 
(qui écrit -ot): le t. pourrait-il représenter une 
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var. dénasalisée de 'taisson' (cf. skirò, var. de 
skirô, not. 40)? L'explication de -i- fait toute- 

fois difficulté; — 3° *raw'hion FEW 21, 215a, 
d'apres DEFR., Faune. Le mot figure dans le 
DL, à l'article “rawle)hi affûter, aiguiser, 
propr' 'raiguiser'; on le classera donc FEW 
24, 127b *acütiare. C'est le bruit que fait 
l'animal qui a généré la désignation métapho- 
rique. 

ADD. ‘dormir comme ...'!. 
1. (autres animaux): ‘une loutre' Ni 98; Na 

22; L 114; Ma 12, 36, 53; ‘une loche' Vi 35. V. 

not 30 LOUTRE et ADD ('loche'); — "un tais- 

son' A 50; Ni 45; My 2; Ma 43; B 11. V. not. 

31 BLAIREAU; — "un putois’ Vi "36. V. not. 35; 

— ‘un bœuf: bu B 27; — "un gras pourceau' 

L 2; B 2, '3. V. not. 162 CLOPORTE; — "un 
aigle': ék D 132. 

2. (souche?, bloc de bois, pierre, paquet, 
etc.): "une souche': såk B 16, “17, 22-27; 3ók 

No 1; A “10, 55; Mo 23; "une souchette': sòkèt 
W 3; My 3, 6; B 15; Ne 26, 43; "un soucheau': 

sòkya Ni 17; Na 69, 107, 109, 135; — "un 

estoc': stòk Ma 40, 42; B 12, 30, 33; Ne 39, 

47, 49, 60, 63, 76. Expr.: *i dwame à stok il 
dort profond! Ne 26; — "une pierre": pir Ni 6, 

“9; — ‘un caillou': kayó Ni 2, '5; Tune 
roche": róé My 1; ‘un rocher': rósé D 64; B 5, 

7; — "une borne": bòn Ni 20 (mais Ard.: ‘faire 
semblant de dormir); — "un piquet": piké B 
9; — "un paquet': pakè Ve 37, 39, 47; B2, 3; 
Ne 11; — "un sommier’: sumyé A 1, 50; = 
fun sabot'*: sabò B 6; Vi 21. 

3. (mort, sourd, sonneur): ‘un mort': mór 
To 48, 58; mor To 24, 99; — "un sourd': sr 

A 1, 7; D 84; — "un sonneur'5: sune A 7, 44; 

$6; D 110; Vi 27; -èy Vi 21; -ó Vi 38. 

! Souvent fourni en méme temps que la 
trad. littérale de l'expr. dormir comme un loir. 

? Pour SOUCHE, v. vol. ult. — V. aussi 
'souchette, -eau ...' et “soucher, -eter' aux sens 

‘somme’ et 'sommeiller, FEW 13/2, 350b 
*tsükka, et vol. ult. 

3 Au sens ‘poutre’: ALW 4, 57a. 
* Comp. FEW 15/2, 43a *bütt: Giv. sabot 

personne qui n'entend pas ou ne veut pas ré- 
pondre. 

5 Le mot 'sonneur' intervient plus fréqu' 
dans ‘boire, manger comme un s.' c.-à-d. énor- 

mément Copp., DEPR.-NoP., "boire comme un 
si MaES, REN., BALLE. 

37. SOURIS (carte 18) 

Q. G. 416 «une souris; un rat... »!. 

Lé cas de 'souris' est intéressant pour le 
trait" des voyelles initiale et tonique. 
Dans la plus grande partie du domaine, ô 

initial s'ouvre en à; en plusieurs pts de l'ouest 
et de l'est, il réduit son aperture d'un degré, 
d'où u, comme en fr. => A la frontière est, 
ainsi que dans une zone englobant Neufcháteau, 
et se prolongeant à l'ouest jusqu'à Hargnies 
[Ar 2] et au sud jusqu'à Florenville [Vi 6], la 
voyelle se palatalise, d'où u, d, é?. Au n. de 
Vi, cette voyelle peut méme s'elider. 

Souvent, dans cette région orientale, i tonique 
issu de la finale -ice se modifie en ui 

Noter la variante *sorite autour d'Ath et de 
Mons. 

+ ALF 1260; ALLR 205; BRUN. Eng. 
1504; FEW 12, 110b sòrix (4) et Illa (A). 

A. L *sori...: sòri en gén., v. la carte |-i/-i, 

Ve 35 | -i/-i Na 79; Ph 53; D 72; L 39 (so-) | -i 
Na 1; Ph 16; D'5, 103; H 37; Ne 4, 5, 6 | -i/ 
éi, -č Mo 64; Ni 36, 38, 39, 85, 107, 112; Na 
49, 112; Ph 6; D 81 |-é/i, -é Ch 61; S 13; Ch 
4, 33; Th 14; Ni 33; Na 19-44, 99, 130; D 132, 
136; W 3, 35, ‘36, 63, 66; H 1, 2, 21, '26, 27, 
'28, 38, ‘39, ‘42 | -e Mo 44 | -ù Ni 20 | -é/u, -é 
Ni 11, 25, 26 | -éju/-éji Na 22 | -éj-é Na 6| 
-é Ni 2,5, 6, '9, 17, 19, 28, 45, 61, 80, 93, '07, 
98 | sòri / so- To 43, 48; A 50 (ou se); S 13; 
Th 82 | sò-/so-/sò- Mo 37 | só-/so-/só- To 1 | 
sò-/sò- A 37 | ső: A 55 (ou sòrit); Th 53, '63, 
“67; Ph '28 | só- To 73, 78 (ou su-), 94. 

II. *soüri ...: suri No 1, 2; To 6, 7, 13 (ou 

sò-), 28, 39; A 50 (ou só-/so-); D 110, 129; Ve 
32, 34, 38, 39, 40 (à Lod.), 41, 42, 47; Ma 19, 
20, '21, ‘22, 24, '28, 29, '32, '34, 42, '50, 51, 53; 
B 21 (à Roum.); Ne 15, 16, '17, 718, 31 (ou sé-), 
49 (ou su-), 60 (id.), 63 (id.), 65, 76; Vi 16, '17, 
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SOURIS 

“ori (en général 

"ous? 

“Mniri 

* suru 

“sèri, “sd. 

WH 

sarie 

"21, 22, 35-47 | -i/-T To 78 | -ij-i D 123; Ne 69 | 
-i / -ilè To 2 | -é/i, -é, -é D 132, 136; Ne 57; Vi 
18, 25, 27, 38 | -eji Ne 51 | -é/i/-e Ne "38, 43; 
Vi 2 | -éj-é Vi 25. 

III. a. *s(u)ri...: suri B 2, '3, 4 (ou -u); Ne 
“1, 33, 39, '46, 47, 49 (ou sa), 50, 60-63 (id.) | 
séréli B 5 | s(u)i Vi 6, 8 (sü), 13 || 
b. *suru? ...: suru Ve 37, 40 (à Franch.; arch. 
à Lod.), 44; My; B 4 (ou -i), 6-16, '17, 22, 23, 
27. 

IV. a. *séri, *sé-...: séri Ar 2; D 120; Ne 
11, 14, 20, ‘21, '22, '23, 24, 31 (ou sa) | se- H 
684; Ne 44 | -é/i Ne 32 || b. *séru?: séru B 21 
(mais suri à Roum.), 24, 28, 30, 33; Ne ‘1, 26, 
'59, f 

A'.5 “sorite, *sou-...: sórit A 1, 44 (ou -i), 
55 (ou séri), 60; Mo 1, 17, 37 (sò-), 42, 44 
(J.H.); Th 5 | sò-/só-/su- Mo 20 | sô-/su- Mo 
41. 

1 Complétée par la q. 406 «piège à souris» 

et par la q. 517 «chauve-souris» (not. 43). 
Nombreuses var. dans le timbre des voyelles: 
les principales d’entre elles sont introduites 
dans le tableau. 

2 so- > su-, sê- sans doute par un stade 

intermédiaire su-, qui se modifie sous l'in- 
fluence de r (v. disposition des aires, et comp. 
ü ton. + r, dans ALW 1, c. 23 COUTURE); sé- 
provient plutôt direct' de so-. 

3 Pour My 1, comp. VILL. *suri à SCIUS 
*suru. La finale -u venant de -ice est cepen- 
dant attestée à date ancienne: cf. burbus 1532, 
S. SCHAUSS, Le vocabulaire du premier re- 
gistre aux plaids de la cour de justice de 
Waimes (1530-38), mém. de lic., 1962, 102. Cf. 
encore -u dans ‘fourmi’ (not. 121), dans *djunu 
génisse (vol. ult.). | 

+ En ce pt, & est une réalisation de /0/. 
5 Comp. l'aire de “rate au sens ‘rat’: not. 

38 et carte 19 (se rapportant à la not. 39 
MULOT). 



ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

38. RAT (v. carte 19) 

Q. G. 416 «une souris; un raf...» 

Dans la région picarde et dans le Hainaut, 
le fém. ‘rate supplante le masc. ‘rat’: la zone 
concernée est portée sur la carte de la not. 39 
MULOT (carte 19)!. 

+ ALLR 205; FEW 10, 120 et 122a ratt-. 

A. *rat...: ra en gén., mais rà No 2; Th 14, 
29, 43, 46; Ph 6. 

A”. *rate? ...: rat No 1, 3; To L, 6 (-à-), 7- 
48, ‘71, 73-99; A... sauf 60 (lac.); Mo 1-20, 
41-58, 79; S; Ch [16 (au fig.)]; Th 5; Ni 33, 72; 

Vi 46 (É.L. EN 

1 V. aussi le t. pic. 'sourite', not. 37. 
? Pour l'ouest, v. BouRrG., Mars, REN. 

Corr., DEPR.-Nop., Sic. Homon.: “rate, dans 
"à ~ de temps' SIG. (sous rate rat) et DELM., 
signifiant ‘au prorata’, et dans ‘aller à ^` 
Copr., défini par «quitter l'atelier pour se 
rendre chez le particulier afin d'exécuter un 
travail de réparation ou d'arrangement» (arch.). 
FEW 10, 127b-128a ratus. — La réponse 
“rate de My 1 (H. Cun.), ou un autre tém. 
répond “rat, est douteuse, V. aussi SCIUS rate 
mulot (non relevé par l'EH: v. not. 39). — 
Celle de Vi 46 est appuyée par les rép. "rate" de 
l'ALLR. 

3 AA 1, on dit ë ra, sing. / lè rat, pl. [7]; — 
à Ch 16, "un ra', au sens propre, mais il a n rat 
k a pasé! (incendie volontaire). 

39. MULOT (carte 19) 

Q. G. 417 «les mulots ont fait beaucoup de tort». 

Les dénominations spécifiques sont “rate, 
dans le domaine propr' w., et, plus dissémi- 
nées, "loup/chien de terre' (laquelle s'explique 
par la voracité redoutable du rongeur), "taupe", 
(empruntée au français et s'opposant local! 
aux dér. de fodere, réservés à la taupe elle- 
même: v. not. 44). 
MI est probable que plusieurs de ces t. 

conviennent aussi au campagnol, pour lequel 
on note le terme spécifique *choton, *scoton 
(v; ADD.). 

Noter les confusions, en particulier avec le 
lérot (not. 36) et avec la musaraigne (not. 46, 
t. E, “mulot"). 

A. *rate! : rat Ni 19, 20, 85, 98, 102; Na l- 
30, 49, 69-84, 99-107, 112-129; Ph 33, 42, 53, 
81 («plus grosse qu'un mulot» [?]): D 7-30, 36- 
46, 58, 64, 68-96, 101, 113, 120 («suit le dessus 
de la terre en creusant des galeries en surface» 
[campagnol?]: v. mulò); W 1 (mulot; v. “loup 
de terre"), 3-13, 21-35, '36, '39 (id.), ‘42, 59, 
63; H 1-8, 21, '26, '28, 38, '39, 46, 50, 53, 68, 
69; L 1, 4-14, 35, 39, 45-66, 87 (id.), 94, 106; 
Ve 1, 24, 26, 32, 34, 37-47; My 2, 3, 6 (); Ma 

2-24, 36, 39, 43, 46, 53; B 2-5, 6 («espèce de 
grosse souris de terre»; v. mulò), 7, 9, 22, [24 
(galerie en surface; v. mulò)], 33 («espèce de 
taupe»); Ne 4, 11, 14, 20, "22 (?), '23, 24-31. 

B. ‘loup de terre'? D 64; W [1 («sur- 
mulot»3; v. AL [39 (id.?)], 66; H 21, 27, ‘42, 
49,.67; L 19, 29, '32, 43, [87 («hamster»; v. 
A), 101, 113-116; Ve 8, 35; Ma 2, 3-9 
(«espèce de rat de terre»: *i distrühét tot è 
djárdin; v. rat), 24, 29, 42; B 21 (à Roum.). 

B’. "chien de terre’? S 29; Ch 4. 
C. "taupe'": tòp S 19; Ni 2,5, 6,9, 17 

(dans les jardins; contrair! à fuyá dans la 
campagne), 80, ‘97, 112 («mot fr. qui désigne 
taupes, souris des champs, campagnols»); Na 
59, 135; Ph 79. 

D. «espèce de rat ou de souris». 'grosse 
souris: gròs s. D 101; B 30 | 'roussette ---": 

raisét s. Ph 45 | ‘rat de champs: ra d ka S 1 | 
---téü Na 109 | "souris ---: s. d kà A 718 | 'rat 
de campagne": ra t kapan Ni 28 | ‘souris ---": 
s. t käpañ D 58. 

E. "mulot'": mulò A 7; S 31, 37 (mi-); Ch 
16, 72; Th 72, 72; Ni 1, 72; Na 44, 130; Ph 15, 
45-69, 84, 86; D 110, 120 (différent de A), 123- 
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MULOT (carte partielle) et "rate" “rat” 

i ] rate "mulot mU oo re raf 

"loup de terre 

"chien de terre" 

"rape? 

136; Ma 1, 40, 51; B 6, 11, 12, '14, 16, 21-23, 
27, 28; Ne 9, 15, 16, 26, 33, 39, 60-65; Vi 2-22, 
25-37, 38 (mü-), 43-47 | «mulot» To 27; A 55 | 
mülè Ph 16; H 37 | mě- Ni 11, 39, 107; Ph 6 | 
më- Ni 26, 45, 61, 93 | m&- Ne 43, 44, 51, 69 | 
mat- D 34; L 2 | mulo To 99; A 2; Ch 27; Th 
14, 29-64, 82; Ar 1; Ne 49, 76 | mé- Ni 33-38 | 
muló To 48 («petite souris à téte allongée que 
le chat ne mange pas» [musaraigne?: v. not. 
46, commentaires analogues], 58, “71; A '20, 
37, 44; Mo 37, 64; S 10, 13; Th 5; Ar 2; B 24 | 

-ò, -ó No 3; To 24 (-6), 28 (id.: = musa- 
raigne), 37, 43; A 1, 710, ^52; Mo 1-17, 23, 41- 
58, 79; Th 25; Vi 25| -à, To 6, 7 | -ójé w To 2 
| -à, No 2 1-6, To 73 | -č To 1 | -éu To 39 | 
-ó/a Mo 20 (mi-) | -u A 12 (ou -ê selon enq.), 
'13, 28%. 

1 “rate au sens 'mulot” est dans le DL, dans 
LÉON. (mais non dans Prs., contrair' à EH 
pour Na 1), Scius (aj. à EH et v. not. 38, 
n. 3); cf. FEW 10, 122a ratt- (seul! pour le 
liég.). A l'ouest, le méme type signifie 'rat': v. 

vU DESS 

Kees 

e 
RE 

a 

i-r 

not. 38, A’ et les limites de cette aire portée 
sur la carte 19. — Dér.: 'rater' creuser des 
galeries: “lès rates ont raté tot l' corti Ma 39; 
d'ou les substantifs 'rate', 'rature' galerie: v. 
tableau (B 24) et not. 45 TAUPINIÈRE, n. 20. 

? DL “leu d’ tère, synon. de ‘rate. Aj. le 
sens FEW 5, 460a lüpus et 2/1, 194a canis. 
— Autres sens: ‘courtilière’ (not. 147), ‘ver 
blanc du hanneton' (not. 128). 

3 Ou rat brun, par opposition au rat noir 
ou commun. 

* Le mulot, comme la taupe, est un excel- 

lent fouisseur, mais cette dernière est un insec- 
tivore, utile a l'agriculture. Le peuple connait 
mal le mulot (qui vit caché); il le distingue mal 
de la taupe, des autres muridés (v. sous D) et 
d'autres rongeurs encore (v. n. 6). — V. BAL 
*tópe mulot, à distinguer de *fouwan taupe. 
FEW 13/1, 6lb talpa, ou on ajoutera les 
mentions w. 

* FEW 16, 578a, frq. *mull taupe. Ajou- 
ter, d'après Dasc., Mamm. la forme *minó 
(arch.), var. de *mulot; cf. Centrewall. min, 
déclassé FEW 6/1, 642b, *meina. — En 
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plusieurs pts pic, “mulot signifie 'musa- | 
raigne': v. gloses dans le tableau, ainsi que 
not. 46, E. Celle-ci est insectivore. 

$ Rép. isolée: 'quatre-dents': kat dE. (inc. 
de FEW 2/2, 1440a et 3, 42b). Rongeur sim- 
plicidenté, le mulot possède effectiv' deux in- 
cisives à chaque mâchoire. — Confusions: 
(autres rongeurs) 1° «lérot» Ch 72; Th 62, 72, 
82; Ph 37. Le lérot a, comme le mulot, un 
pelage brun roux. V. not. 36; — «lérot de 
toits». *náte dés twèts Na 44. Pour *náüte, v. 
not. 36, D; comp. fr. rat de toit rat noir, par 
opposition au surmulot qui habite les caves, 
les égouts, etc.; — 2° «rat» Ve 6. V. not 38; 
— (insectivore) «musaraigne». *picwéle A 50. 
V. not. 46, D. 

ADD. Campagnol. Le nom de ce rongeur a 
été mentionné dans plusieurs q. 

L *choton: Sòtò Ma 42; Ne 47 (-à. Massul), 
63. 

Il. *scoton: skotó D '103, “109; Ma 46, '47, 
'48; Ne 4, '5, '6, 11, 20, ‘21, 22.4 

' Précisions: petit rongeur qui grimpe le 
long de l'épi et qui *scote [coupe, ronge] l'épi 
à sa base pour l'entrainer dans son terrier, en 
general; */i scoton rawe lés neus Ma 42; *sco- 
ton: campagnol Ne 11. — Der. de *scoter, 
attesté not' aux sens 'ébrancher ou écimer (un 
arbre) (v. ces not. dans un vol. ult), FEW 17, 
634b skòt, d'après LeGRos, BTD 37, 1963, 
288. — D'autres désignations du campagnol 
ont été recueillies à la q. «musaraigne»: v. 
not. 46, n. 19. 

40. ÉCUREUIL (carte 20) 

Q. G. 425 «écureuil», 

'écureuil' est le mot le plus répandu; on 
notera à son propos: l” l'innovation phoné- 
tique du domaine propr! w. et d'une grande 
partie du Hainaut, qui offrent des formes en 
*sp-, altérées de formes primitives en *sk-?; 
2° l'innovation morphologique de la prov. de 
Luxembourg, ou '-on' të... et var dénasalisée 
-0) se substitue à '-euil'. — Autres t: 

*bo(s)két et dér. (région montoise et athoise), 
dont l'aire rejoint celle de “bok (s.-o. de Th), 
qui en est la réduction; 'croque-noix' et 'roux'. 

* ALF 450; ALLR 210; BRUN., Enq. 540. 

A. L? a. *skirou: skiru D ‘103, 120; Ne '5 
|| b. *scurü, -u, -ieu, -iè: skurit Th 5 (ou spi-), 
'1 | -u Th 14, 29 | skury Th 46 | «scurieu» 
Th “32 (v. spiru, bok) | skuryé Ar 2; D 110 
(ski-) || c. *écurü, -eul, -euy... *é-: èkurü D 
“133 (var.: A Ne 65 | -l To 2, 48 (autre 
témoin: -&y), 58, ‘71; Mo 64 | é, é- To 1, 7, 
13, 27, 39, 78 (-al) | -kü- No 2, 3; To 94 | -éu- 
To 37 (é-), 73 | èkurèy To 24, 48 (var.: -&l); A 
12 (-æy, mot rare), 28 (animal inc.); Mo '32 
(néol.), 37 | «-euil» A '20 (ou boskae) | -&r&y 
Vi 2 | ékur&y, é- To 28; A 2 (v. 'croque-noix?); 
A 44; S 6, 10 (-ay). 

Il. a. *spirou, -u, A. e, -ieu...: spiru Mo 
'57 (?); Ch ^10, 715 (?), 28, 43, 54, 61, 63 (var.: 
spiryæ), '64, 72; Th '9 (?), 24, '32 (ou «seu- 
rieu», bók), 43 (ou bók), 53 (connu, mais rare 
et importé; v. bók); Ni 38, 39, 85, 90, '102, 
107, 112; Na... (spé- Na 6; spü- Na 30); Ph 6, 
“13, 15, 16, "21, '28, 33-42, 45 (ou bòk), '47, 53- 
61,63, 69 (ou bòk), ‘70, 81, 84; Ar 1; D 7-84, 
^85, ‘91, 94, 96, ‘99, ‘100, 101, “109, 113; W l, 
^8, 9, 10, 13, 30, ‘32, 35, ‘36, ‘39, ‘42, '56, 59; 
H... (spé/i- H 2); L... (lac. L 113); Ve; My 
(lac. My 4); Ma 1-29, ‘34, 35, ‘38, 46 (var.: 
skirò), 53 (id.); B 2-6, 7 (mais spirô a Rogery), 
9 (à Langlire; v. skirô), ‘34; Ne "23 (ou skirò), 
‘3, 4, '6 | spi- Ni 20 | spéji-, spé- Ch 33; Ni '51 
(ou spi/u-); D '108; W 3,'45, 63, 66, 73; H 2] 
spé- Ni 11, 97; Na 6, 30 | spé-, -&- Ni 2, /5, 6, 
'9. 17, 19, 26, 28, 45, 61, 80, 93, 98 | spiru Mo 
1 (ou bòkè, selon tém.), 58; S 13 (ou -a?) | -ü 
Mo 9; S 1, 19 (ou -a), ‘26, '28, 29, 32 (he); 
Ch '6 | -8 S 13 (ou -u?), 19, 31-37; Ch 16, 26; 
Th 5 (ou ski-) | -& Ni 33 | -ry& Ni 1 (var.: -y&), 
36 | -y& Ch 4, 27, ‘41, 63 (vat: spira) || 
b. *spurû: spurû Th '8. 

A”. L a. *skiron* ...: skiró D ‘104, 136, 
‘138, '141; Ma 40, '41, 42 (J.H.; v. spi-), '45, 
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46 (ou spiru, selon enq.), ‘47, ‘48, '50, 51, 53 
(Ch. G.; v. spiru), 54; B '1, 9,710, 11, 12, 713, 
“14, 15-33; Ne 2, '7, '8, 9, 11, 12, 13, 14 (-ó"), 
15, 16, '17, 718, '22, 23, 24-39, '40, 43, 44, '48, 
49 (Ch. G.; -a. J.H.), '50 (ou -a.), 51, 57, 59 | 
-à. Ne 76 | -à. Ne 47, 49, 50, 60 | -à B 28 (ou 
-6?); Ne 63 || *skiro*: skiró D 123, '129, 132; 
Ne ‘10, ‘19, 20, 21. 

b. *ékeuron, -an* ...: èkèrô Ne 69; Vi 37-47 
| -öy Vi 35 | -op Vi 27 | -ò" Vi 16 (var.: -à.), '17 
| =â. Vi '14, '15 | -à Vi 6 (-kò-), 8 (ou -kó-), 13, 
'19, 22, 25, 26 | -an Vi 18, 22 (ou -a) | -ay Vi 
'21 | akéró Vi '34 | -öy Vi '36. 

II. a. *spiron: spiró Ma '28 (spu- à Wahar- 
dai), 36, ‘37 (?), 42 (enq. compl., v. ski), 43, 
'49; B 7 (ordinair' à Rogery; v. spira) || 
b. *spuron: spurð Ma ‘28 (à Wahardai), '32, 
39. 

B5.1. *bo(s)két ...: bóské To '102 | -œ A 28 
(rare) | -æ A 50, 52 | «-a» A ‘20 | -& A 37 | 
bòkè A "58; Mo 1 (G. Talaupe; v. spiru) | -e A 
60 || 2. *boskétia, -tió, *bok'tió, *botch{i)ô ...: 
bóskétyà Mo 44 (d'après tém. de Mo 20) | -tyó 
Mo 23 | -ké- Mo 42 | bus- Mo ^13, 17 | bókyó 
To '100 | bó£yó, -čó Mo 20. 

B'. *bok*: bòk To 99 (qqfs 'croque-noix"); 
Mo 79 (?); Th 25, ‘32 (v. spiru et «scurieu»), 
43 (plus fréqu' que spiru), 49, 51, 752, 53 (ou 
bók, selon enq.; v. spiri), 54,55, '61, 62,763, 
64, '67, 72, 73, ‘19, 82; Ph 45 (ou spiru), 69 
(mieux que spiru), 79, 86. 

C.” 'croque-noix': krok nwa To 99 (qafs; v. 
bók) | --- no, A 12 (ou èkurey, selon enq.) | --- 
nü A 2 (terme de sens peu précis; v. ékurdy), 7 
(animal inc.; on connait vagu' ~). 
DS 'roux': ru Mo '13, 17. 

! Nombreux pts suppl: la carte de base 
comporte env. 400 pts. On retient les plus 
intéressants pour la délimitation des aires lexi- 
cales et pour l'aboutissement du suff. -èolu. 
— ll n'est pas rare que plusieurs formes aient 
été recueillies en un seul pt, souvent par Haust 
lui-mème; ces var. figurent dans le tableau. 

2 V. Haer, BTD 7, 1933, 205 qui compare 
*skirou > *spirou à *scloyon > “sployon (cf. 
FEW 17, 145b *slido). «L'altération sk- > 
sp- doit remonter trés haut, puisqu'on trouve 
spiriolus au moyen age (GAUCHAT, Mél. 

Wilm. I, 161).» — En dépit de l'explication de 
Hausr, le FEW classe les formes en sk- sous 
11, 314 sciürus, mais isole sous 8, 566a 
*pir- (> notamment fr. pirouette, w. *bér- 
wéte) toutes les formes belgo-rom. en sp-. La 
deuxiéme appellation serait motivée par l'agi- 
lité de l'animal lorsqu'il tourne autour des 
branches ou que, dans sa cage, il fait mouvoir 
sa «tournette». Les représentants de sciü- 
rus et de *pir-, dotés du même suff., se 
seraient mutuellement influencés: le s initial de 
*spirou serait emprunté de sciürus, tandis 
que le -i- de *skiron proviendrait de *pir-; 
FEW 8, 569a. La disposition des aires des 
formes en sk- et en sp- dément cette recons- 
truction et prouve qu'il s'agit de deux var. 
d'un seul t. — Présentation: contrair' à l'habi- 
tude, on classe en tête, sous 4-4", les formes 
du s. et de l'o., en sk- (I): ce sont en effet les 

plus proches de l'étymon; ensuite les formes 
w., en sp- (II). — Le mot spirou est connu en 
fr. régional, ou il désigne un enfant remuant, 
et s'est introduit en fr., vers 1945, avec la 

danse du spirou: v. M. PIRON, Vie et langage 
27, 1952, 24-26. 

3 Ajouter, d’après BRUN., Le: skira D 119, 
122; -ryé D 114; skiró D 139, 140; -ó D 126, 
127. Ces pts permettent de préciser la limite 
entre les aires. — La finale -ò ne résulte pas 
d'un changement de suff. ('-on' > “-ot"), mais 

de la dénasalisation d'une voy. nasale bréve à 
la finale. Le phénomène est évoqué dans J.-M. 
PIERRET, Étude dialectologique et ethnogra- 
phique sur la commune de Longlier [Ne 47]. La 
maison rurale, t. 1, 1972, p. XXIV (inédit). 

* V. Hausr, Chestr. *skiron (Goff. qui 
connait aussi “skirou) et DASN. «squiran», 
Mass. *écoran, LIEG. *ékeuran («-que-»), Gloss. 

S'-Lég. *akeuron. — Pour l'a initial des for- 
mes gaum., cf. 'étourneau ...' (not. 55, A). 

5 V. Sic. *bokét (*boskét, -kétió dans les 

villages), DELM. “bokèt (*boscotió à Herchies 
[Mo '11]), HÉCART (Valenciennes) *bokét, REN. 
*bokét, -etió. — Le t. "bosquet possède aussi 
les sens ‘pivert (not. 81, n. 4) et ‘tique’ (vol. 
ult), ce qui affaiblit l'explication isolée de 
"bosquet écureuil par une réduction d'un 
primitif "chat bosquet (v. Haust, BTD 13, 
174); énoncée d'abord FEW 1, 448b *bosk-, 

cette interprétation est pourtant reprise FEW 
15/1, 200b, n. 40. 
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* V. BALLE “bok écureuil (synon. *spirou), 
et expr. *yésse ès' bok [littéral' ‘être son éc.”] 
être content de soi; REN. thok (synon. *bokét, 
*boketió, “croke-nwa). — FEW 15/1, 200b 
*bosk-, après HAusr, BTD 13, 174, consi- 
dere Couvin, rouchi, Nord bok comme une 
réduction de "bosquet. 

7 V. FEW 2/2, 1360b krokk- (nam. 
Mons), ainsi que REN. *croke-nwa, — Autre 
sens de ce type: 'muscardin' (not. 36, E). 

* Aj. ce sens FEW 10, 588b rüssus, prés 
de 'roux' liévre, campagnol. 

41. LIÈVRE 

Q. G. 423 «un lièvre» et 1825 «le gîte, la forme (du lièvre) ...»! 

Classement des formes d'après l'aboutisse- 
ment du ë accentué libre: comp. ALW 1, c. 73 
PIED. Noter l'arrondissement sporadique de la 
voy. résultant de la monophtongaison, ou du 
deuxième élément de la diphtongue sous l'in- 
fluence du v?, et le passage du fr initial à y 
dans une région englobant Ath et Mons?. 

+ ALF 769; ALPic. 225; ALLR 216; 
BRUN., Eng. 916; FEW 5, 258b lépus, -óre. 

L “live, *léve^, “live: /ïf To 2; S 29 (1825; 
lvéf 423); Ch 28, 33, “54, 61, 72; Th 24; Ni 2- 
33, 39-61, 80, 85, 90 (1825; Iyef 423), 93-112; 
Na; Ph 6-16, “21, 28, 33-42, 53, 61; Ar; D (-v 
D 136): W; H; L; Ve; My; Ma; B 2-27, 30; 
Ne 4-32, '38, 43, 44, 51, 57, 65-69 (-v); Vi 2, 6| 
-é- To 13, 28 | -- To 27; A 7 | -i- No 1- 2 (423; 
lvéf 1825); To 6. 

IL. tive‘: /üf Vi 35, 46, 47. 
HI *louve: luf No 3 (423; fra 1825). 
= IV. “live, “liye: /5f To 24 | figf To 73 | 

laf To 94 | lif A 2 | lief A '10, 12. 
V. a. *lyive, *liéve, *liéve, *liéve, *lieuve, 

"lifve, *liouve ...: /yif To 37 | lyéf, -éf To 43 
(1825; lyéf 423); Mo 9; S 19, 29 (423; lif 
1825), 36, 37; Ch 16, 26, 27; Th 72, 5, 43, 64, 
73, 82 | | lvéf / -é- Mo 58; S 13; Th 46 | ber `a 
20 (1825; yéf 423); Th 14, 29 (ou se), 5 
lyéf | -é- Mo 1 (Dém.; v. yéf), 23 | /yêf Mo " 
79 (ou yéf); Th 53, 62, 72; Ph 86 | Dër Mo 41 
(ou yéf) | Ivéf | -é- Ch 63 | Iyéf No 1-2 (1825; 
lif 423); To 1 (-è-), 7, 39, 43 (423; lyéf 1825), 
48 (^ yé-), 58 (1825; vef 423); Ch 72, 4, 43, 63; 
Th 14, 25; Ni 1, 36, 38 (-iyé-), 72, 90 (423; lif 
1825); Ph 45, 54, 69-84; B 28, ‘32, 33; Ne 33, 
39, 49, 60, 63; Vi 8, 25 | lyèf | -à- Ne 47 | lyèf 
To “71 (1825; y&f 423); A 1, 28 (-,yé-); Ne 33 
(arch., v. lyèf); Vi 13 (syè), 18, 21, 27, 37-43 | 

| «lieuf» A '13, 18 | rh Vi "36 | bet To 
78 (4œ-); Ne 76; Vi 16, 22 | Iyf A ai (1825; 
yef 423); S 10 | püf S 6 (423; vor 1825) | lyadf 
No 3 (1825; Ja 423). 

b. *yéve, *yéve, *yéve, *yeuve, *yüve® … 
véi -é- To 99; A '52, 55, 60; Mo 1 (Ch. D. e 
G. Tal.; v. hen 17, 20 (423; lyèf 1825) | yéf | 
-é- Mo 37, 64; S 1 | yéf S 31 | yéf / véf Mo 79 
(ou /yéf 423) | vef Mo 44 | y&f Mo 41 (ou lyëf) 
| yef To 58 (423; lyèf 1825); A 20 | yaf A '25, 
44 (423; lyéf 1825) | yéf To '71 (423; lyèf 
1825); A 50 | vaf S 6 (1825; /yaf 423)". 

! Var. assez nombreuses. Les principales 
sont intégrées dans le tableau des formes 
(séparées par une barre oblique ou, lorsqu'el- 
les sont classées à des endroits distincts, 
munies de renvois). Aj. les qqs var. suivantes: 
lif (ig) To 73; lif (vir) A 2; réit) To 
94; l,yéf (Iyèf) Ni 36; Ne 60; lyèf (-4,-) To 48; 
Iyèf (-, yà-) Vi 13. Qqs autres ont été négligées. 
— "lièvre" est masc ̀  le fèm. est noté a My 2, 3, 
6. 

? Voy. de la série mixte u, et «e, œ, en des 
pts ou ces deux timbres ne sont pas le résultat 
habituel de é[; voy. vélaire « à No 3. 
Comp., sous l'influence de w, w. “Mati vs fis 
Matthieu; w. arch. “Dièw vs w. * Diu, fr. Dieu. 

* Comp. *yárd liard, Yége Liège... chez 
RENARD. 

* “pé pied aux mêmes pts: ALW 1, c. 73. 
“ Gloss. S'-Lég. +liive. 
* SiG. «yaife», DASC., Suppl. *yéve (à Soi- 

gnies), REN. id. 
7 Qqs appellations familières ou plaisantes: 

1° *rossé, -ia: rosë H 49; -ya Na 1. Propri 
"rousseau'; v. DFL, et Copp. *roucha. FEW 
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10, 589a rüssus. C'est sous 591b qu'on insé- 
rera frm. rouquet, -in, lièvre mâle (FEW 21, 

215b), rapproché a tort de bouquin; — 2 

“djoti Na 1 (pour un lapin [sic] qui vient 

manger les choux), 79; H 53. Propr' 'amateur 

de *djote [chou: v. vol. ult.J'; v. DFL, LÉON. 

"djoti; — 39 *cawét: kawè W 66. Propr' 

'pourvu d'une *cawe queue`; comp. DL id. 

(Huy) poélon, vase de cuisine pourvu d'une 
queue. À porter FEW 2/1, 522b cauda. — 
Le mâle s'appelle “boukin: bukë Th 43. V. 

rut. FEW 1, 589a *bucco; — la femelle, 

'hase': has H 27; My 1, 3 (ou le tém. semble 

donner le mot comme synon. de lièvre’); Vi 

27, 36; has W 30; L 113; às Ni 17; Na 109; 
azé To 37 (dans / ~ è kòt la h. est cuite); as 
Th 43; nas [agglutination du n de l'art. indéf.] 
S 31. V. DL, Dasc., Mamm.; pour les formes 
en n-, CoPP. et DEPR.-Nop. FEW 16, 176a 

hase. Pirs. aj. *azot (G) lièvre male; — les 
jeunes, “lèvrots: lévró Ve 44; My 1, 6. V. 

DFL, ViLL., Scius, LÉON., Pirs., etc.; FEW 5, 

Dasc., Mamm. id. et saison du *boukinádje du | 259b. 

42. GÍTE (du liévre) 

Q. G. 1825 «le gíte, la forme du liévre; le liévre est dans son gite». 

Le sens primitif des mots désignant le gite 

du lièvre est 'endroit ou on se couche, lit' (A- 

D^), ‘creux, enfoncement (dans le sol) (LEE), 

Plusieurs rép. s'appliquent plus propr' au ter- 

rier du lapin ou à la retraite d'autres animaux 

(renard et méme sanglier). 
Pour «étre au gite», v. ADD. 

A." *djisse, -é-: gis D 84; H 27, 68; L 1, 2, 

19, 29, ‘32, 39, 43, 66, 85, 94, 106-114; Ve 1- 

26, 38-47; My 1, 3-6; Ma 12; B 2-5, 6 (fém., 

d'après une des deux enq.), 7 | gés Ve 31 (-é".), 
32-37 || *djite: zit Mo 41; Th 72; L 35; Ne 69; 

Vi 2-16, 22, 27, ‘34, 36, 38-46 || "te, -i- ...: ŽI 

To 78, 94, 99: A 44; Mo 17, 44 (L. Dufr.), 64; 

Ch 61, 63 | Zit No; To 7, 27, 37, 73| -i/é- To 2. 

B. *coüke: kak D 30; W 13, 30, 35, 36, 
'42, 63, 66; H 1-8, 27, 37, 49, 53; L 45, 87; Ma 

“15, 19, 20, "22, 29; B 16 | -4- Na 30 || 
*coütche ...: kitè D '8, 113; Ma 24, 34, 39-43, 

"ap 51, 53; B 9-15, 21-23, 27, 30, 33; Ne 4-15, 

“17, '18, 20, ‘23, 24-32, 39, 47, 49, 63, 76: Vi 8 

| -4i- Na 30 (ou kük) | -w- Ma 36. 

B'? *coütchéte: kàcét D 73, 110, 120, ‘129, 

132 (-a4); Ma 43; Ne 43, 51, 57, 76; Vi 6. 

C 3 *foüme, -ou-: fm Ni 19, 20, 26, 28, 85; 

D 38 (J. Nollet); W 3, 59; H 28, 50; L 116; 

Ma 12 | fium Ni 2, '5, 6, 17, 45, 80; W 21, 32, 

“45; D 81 || *foürme, -ou-, -ó-, -o- ...: fürm Mo 

23|-d- A 7; 8 36; Th 2 | -u A 2, 60; Mo 37, 
4] (aussi pour lapin, blaireau, renard), 42, 58, 

79; S 1, 13, 19, 31; Ch 16, 27 (Fd Phil). 63, 

“64; Th 14-29; Ni 1, 33, 39, 72, 90, 107 | furn 

To 48 (-nà), 73 (-n,); A '25, 37; Mo 9 (ei), 

17, 20 (général! 'endroit ou les animaux cou- 

chent’) | form To ‘71; D ‘45, 46, 56, 101; L 7; 
Ma 1, 35, 46; Ne 9.| -ó- H 38 | -o- To 39 | -ó- 
To 39 (ou -o-) | -ó- To 43, 58: A 12 (-m;), '18- 

'20 («-ma»), 28 (mè), 44-55; S 29; Ch 4; Na 

84; D 64, 94; W 1,36, 63; H 21, 37, '45, 53, 
69; Ma 2-4; Ne 16, 31, 43, 44, 65; Vi 25, 35, 
37, 43. 
Di *lét: lè My V (*wisk'i-gn-a dés ~s, i- 

gn-a dés lives). 
D'*. *litiérne: Jityérn Mo 1 (Dém.; inc. de 

G. Tal). 
ES *ewa(t), tcwè(t)...(m.): kwa Ch 72; Th 

24 (aussi pour faisans, lapins), 53, 62-72; Na 

130; Ph 6, 15, 37-45, 54, “70, 79-86 | -å Th 43, 
46 | kwè Th ‘32, 73, ‘77; Ph 69 | -e Th 54 || 
*r'ewa(t): rkwa Ph 15 (enq. compl.; v. kwa). 

E'5. *cwate, *cwéte ... (f): kwat Na "20; D 

25, 34; H ‘42, 46, 49, 50, 69; Ma 2-9, 39 | kwèt 
Ch 33; Ni 80, 97, 98 (-e-); Na 1-23, 44-79, "96, 
99, 101 (-p), 107-129, 135; Ph 16, 53, 61; Ar 1; 
D 7, '9, 15, 16, 36, 38, 40, 58, 68, 71, 72, '85. 

F." “pote (f.): pòt Ni 20 (Ard.); W '8, 10, 
13, 30 (qqfs), '39, ‘42. 

F.'* *potéle: pòtèl Ni 367. 
= G. *garéne*: garén H "39; L 4, 35 (lapins). 
H?. 1. *téréye, -Aye: téréy, -éy S 29; Ch 28 

(M. Plumet), 33 (?), 43 (-ey); Ni 61, 112; Na 
59 (lapins) 135 (id.); D 36 (id.). 38 (Ad. 
Lebrun), 73 (lapins) | -é Ni 11 | -ay Ma '15 
(lapins) || 2. *térier ...: téryé D 94 (lapins) | 

-ye Ne 47 (id.) | -,yé To 24 || 3. *térére ...: 
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térér Na 135 (lapins); Ph 33 | terjyèl Ni 38 || 
4. «tèrau» D 38 (A. Rob.; v. tèréy). 

I. *bóme!? (f., lapins): bòm D 64; H 67; L 
35, 45, 61; Ma 19. 

J. *bóre!! (£): bór D ‘130 Loi putois); 
Ma ‘50 (lapins); B 20 (plutôt lapins), [21], 24 
(aussi lapins, renards); Ne 14 (aussi lapins), 16 
(sanglier), 33, 39 (renards), 60; Vi 16 (lapins, 
renards), “21-22 (renards), 27 (id.), 28 (aussi 
renards) | bòr Ne [51]. 

J. *bódje'?: boc D 81 (sangliers); B 7 
(chiens); Vi 16 (aussi sangliers), 18, 22 (id.), 27 
(sangliers), '34. 

K. *tró...: tro Mo 1 (Ch. Dausias), 44 (L. 
Cant.); S 6 (aussi lapins); D 94 (lapins), 123; 
L 14 (?); Ma '34; Ne 16 (lapins), 47 (id.); Vi 
16 (id.), 22 (id.) | -,6 To 78 | -ójaww To 2 | 
-a(w) To 613, 

' V, au sens général de ‘gite, logement’, 
DL, DFL, Scius, Pirs., BALLE tdjisse, LIEG. 
"djite, Mass. id. (et "prendre le lièvre ou +"). 
FEW 5, 2b-3a jácere (d’où w. *djir, à rap- 
procher de fr. gésir). — 'gite' est général! 
masc., mais fréqu' fém. en lorrain: v. FEW, 
l.c. et "demander la gîte’ Vi 46. 

“ Déverbal de 'coucher' et dér, en -itta. 
D'abord ‘lit’: porter le sens ‘gîte du lièvre’ 
FEW 2/2, 908a collocare, près de Ferrières- 
H. coüke bauge du sanglier. 

3 Littéral' "forme". V., dans ce sens, DFL 
*foüme, BAL, DEPR.-Nop., Copp. *fourme, 
Dasc. Mamm. id. — Sur la concurrence 
ancienne entre ‘forme et "lit", v. ALW 4, 180a. 
L'enq. note l'expr. 'étre en forme' étre au gite 
(du liévre) à W '36; H 37, '45, 53, 69; Ma 2-4; 
Ne 31. 

+ "ht et dér. ‘litière’. Sens attesté pour le 
simple FEW 5, 237a léctus, non pour le 
dér., 237b. — L'altération de la finale de 
"litiére' est sans doute due à l'influence de 
*mutiérne taupiniére, mot qui est connu en ce 
pt (v. not 45, B, 2). 

* V. BAL *cwat gite d'un lapin (*fourme 
d'un liévre), BALLE “cwa 2 gite du lièvre, 
CARL.? *cwa id. (à Ch 28 et Ph 33); DEL 
*cwate (DL note seul" le sens “flache dans une 
voie, creux où l'eau s'amasse’), CARL.? tcwète 
(à Ch 33; Ph 42, 52). — Ces mots correspon- 

dent à ‘cat’, 'cate', dér. de ‘catir', FEW 2/1, 
812b *coactire; leur sens primitif est 'en- 
foncement, creux’. En plusieurs pts de B.R., 
les déverbaux de *coactire (ou lat. kw se 
conserve en w.: v. ALW 1, c. 36) sont homo- 
phones des aboutissements de quiétus (> 
*kétu, ou se diphtongue le ef, d'où +keii, 
*keüte, mais aussi “kwè, -te, *cwa, -te, adj. à 
l'origine du substantif 'coi' endroit calme: v. 
ALW 3, 181b-182a 'étre (se mettre) au coi (à 
la coite, au recoi) du vent'. Il n'est pas tou- 
jours aisé de rattacher un mot à l'une ou à 
l'autre des deux familles, en particulier dans 
des expr. comme 'se mettre au *cwa, à la 
“cwate" (du lièvre) (= se mettre au gite ou à 
l'abri?). Le problème se pose de manière 
comparable pour les dér. (v. ADD.): p. €x. 
BAL *s'a(s)cwati, *s' ra(s)cwati se tenir au gite, 
se blottir (lapin, liévre) doit-il s'analyser comme 
*(re)-ad-ex- + 'coit-ir' se (re)mettre à 
l'abri ou *(re)-ad-ex- + 'catir' se re- 
mettre au gite? — V. aussi A. HENRY, Ancien 
francais recoite, Études de lexicologie fran- 
gaise et gallo-romane, Paris, 1960, 156-168. 

^ [ci aussi, le sens primitif est 'fosse(tte) 
(dans la chair, dans la terre). Aj. le sens ‘gîte 
du lièvre’ FEW 16, 647a pot (simple), 647b 
(der. en -élla). 

7 C'est sans doute à la méme famille de 
sens que se rattache poë To 24, qui corres- 
pond vraisemblabl' à 'poquet' (avec palatali- 
sation pic. récente), dér. de "poque" trou (dans 
la terre...). FEW 16, 643b, flam. pokken. 

8 V, FEW 22/1, 21b et 22a. 
? Le sens est ‘terrier (retraite du lapin). 

Dér. de "terre" en “-ée" (1), Aer (2), “-jère' (3), 
"al (4); v. FEW 13/1, 246a (1, 2), b (3), 247a 
(4) terra. — Pour -dy (-ata) à Ma '45, 
comp. anay ibid., ALW 1, c. 2 ANNÉE. 

!9 Au sens ‘terrier’, v. DL *hôme, FEW 1, 
223a, gaul. *balma (cavité, caverne). 

11 Mass. *bóre, f., trou, terrier (lapins, 
renards, sangliers), Gloss. S'-Lég. id. taniére 
(renards). L'enq. note l'expr. *réméte in véchó 
dins sa bóre rembücher un putois dans son 
terrier. Aux pts entre crochets, elle reléve le 
sens 'trou dans la rive oü se réfugie le pois- 
son’: v. LiËG. *bóre, f., trou servant à la 
retraite de certains animaux (en particulier 
grenouilles, poissons, écrevisses). FEW 1, 435b 
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“bora, — Dér.: 1° *débórer (-èye LIÉG.) faire 

sortir un animal de sa *bóre Mass., LIÉG.; 

sortir de sa tbòre (de l'animal) LiéG.; “su 

débórer sortir de chez soi Mass.; 2° *rabórer 

et tsu ~: v. ADD. 
12 Propr! 'bouge', FEW 1, 605b, gaul. 

bulga. 
13 Autres réponses: ‘remise’: rmis Ar 2. 

Comp. l'expr. “le lièvre est remis' le l. est au 

gite, ADD.; — on néglige qqs rép. Tod, et 
'havre': kaf H "45. — Ajouter, d'après DFL, 

liég. *ratrét. 

ADD. a. «être au gite» (a)! et «rentrer au 

gite» (b). Le tableau suit l'ordre adopté pour 
«gite». 

(a) "le lièvre gite'?: gisiréy L 66; gi Vi 
46; — "est couché": è k&kr L 101; — "est cati: 

è kwèpi? Na 101; — “est acati, €, -i&*: e 

akwati D 58; -či Ph ^40; -rè Ph 86; -re Mo 44; 

akwètyi Ph 16; askwèti Ph ‘70; "est recaté': d 

rékwété D ‘71, 85; 'racati': raskwati; — ‘est 

remboré'5: è raboré B "20; — "est remis': è 

rmét D 30 (^ è kük); H 1,28, 45; rmétu Na 

79; rmi A 44; Ne 39. 
(b) À l'infinitif: 's'acatir'^: s akwati Ph "21; 

Ma '34; -kwé- Ph '70; D 72 (se tapir, comme 
la poule); Tee recater'*: si rékwété Na 135 (se 

blottir); — "se remborer'5: s rabóré Ne 51; sé 
rabüré D 136; — "se reficher': sé rfici D 136; 

Ne 51; — *sé bézi, sé rabézi* D '141 (se terrer, 

du gibier). 
B. «prendre le lièvre au gite»”. ‘remettre 

dans sa *bóre' (plutôt pour le putois) D '129, 

“130; Ne 51; d'ou, simpl', 'remettre' (pour le 

liévre) B 22; Ne '18 (défini par «découvrir son 

gite»); =Â 'desaiver'?: dzivé Ve 26 (= faire 

sortir du gite). 

ee 

1 Outre les rép. du tableau. la traduction la 

plus fréquente est ‘être en gite, en couche ..."; 

qqfs 'étre sur gite' D 81; L 66; Ve 1, 32, 34, 

38, 40, 42; My 3. Pour 'étre en forme', v. 

tableau principal, n. 3. 
2 FEW 5, 3a jácére. — La forme lieg. 

correspond à un infin. 'gitrer' “djistrer DL; 

pour l'ind. pr. 3 ps. des verbes dont le rad. est 

terminé par un groupe de cons, v. ALW 2, 

c. 89. 
3 Même altération que dans le substantif: 

v. tableau principal, E". 

4 Les dér. de "cat" (ou de "coi: v. ci-dessus, 

n. 5) sont formés grace aux préf. ad- > *a-, 

sans doute ad-ex- > *as-, re- > *ré-, re- 

ad- » *ra-, re-ad-ex- » *ras-. — V. DL 

*s'acwati (parfois -ichi sous l'influence de *s'a- 

watchi), BALLE *s'ascwati, *és' ra(s)cwati (ou 

ès' racwayoter), BAL *s'a(s)cwati, *s' rascwati, 

Copp., DEPR.-NoP., CARL. *s'acwati, DELM. 

s 'acoitir. 
5 MASS. tsu rabórer rentrer dans sa *bóre, 

Lë, "eu rabóréye id.; Gloss. S'-Lég. *rabó- 

réye (ou -wéye, ou -cléye) renvoyer, remballer, 

ou la forme et le sens sont visibl' influencés 

par d'autres familles lexicales. Pour *débórer, 
v. tableau principal, n. 11. 

5 Sens précis et étym.? — Le timbre de la 
voy. exclut, semble-t-il, la fam. de *bova- 

cea, FEW 1, 474b-475a. 
T La traduction la plus commune est "prendre 

un lièvre en gite': qqfs ‘--- sur gite’, noté pour 
Ve "43. 

8 FEW 24, 13laadaequare; autres men- 
tions de ce t. au sens 'dénicher', not. 16, C, 19. 

43. CHAUVE-SOURIS (carte 21) 

Q. G. 517 «chauve-souris». 

Des formes répondant au fr. chauve-souris 

sont connues partout, excepté en deux pts 

(“souris-volante"). La grande diversité dans 

le premier élément de ce mot composé est 

le résultat de la réinterprétation, par étymo- 

logie populaire, d'un t. 'choue-souris', propr' 

'chouette-souris'!, que conserve l'est du do- 

maine (*tchawe-s., * tchówe-s, ...). 

+ FEW 12, 111b-112b ('chauve-souris' et 
congénères), 113a ('souris-volante'); E. EGGEN- 

SCHWILLER, Die Namen der Fledermaus auf 
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dem franzòsischen und italienischen Sprachge- 
biet, Leipzig, 1933; M.-G. BOUTIER, Une ques- 
tion de génétique: wall. tchawe-sori et français 
chauve-souris, TraLiPhi 30, 1992, 7-36. 

A. 1.7 a. *tchawe-s., *tchó(we)-s. ...: daw s. 
Th 46; Ni '5, 6, '9, 17-28, 45, 61, 93, 107; Na 
“20, 30, 101; Ph 42 (masc.), 53-61, 79, 81; Ar; 
D 15, 30, 34, 46, 64, 113; W...; H...: L... 
Ve; My; Ma 1-20, 29, 39-43, "50, 51, 53; B 
sauf 15; Ne 15, 26, 39, 47, 57 | èàw s. Ne 76 | 
cäw s. Ma 24 | éOw s., čów s. Ni 80, 85, '97, 
'102; Na 1, 6, 23, 84, 127; D '10, 58, 81, 84, 
96, 101; Ma 46; Ne 11, 14 | dò s., čó s. Ch 28, 
43; Na 44, 69, 107, 109, 116, 130; Ph 6-16, 33 
(-0-), 45, 79 (ou taw s.); D 7, 25, 36, 68-73, 94; 
Ne 20, 51, 69; Vi 37 | céw s. Ni 2 || b. *tcha- 
tchawe-s., *tchôtchô-s. 3: čačaw s. W 63 | coco 
5. Ch 61. 

2.4 +tchape-s.: cap s. Ch 4-26, /44; Ni 1, 11, 
36-39, 72, 90, 112; Na 99; B 15. 

3.5 *tchake-s.: dak s. Th 53. 
Ana *tchat-s.: da s. Ch 27, 63; Ph 45 | 

b. *cate-s.: kat No 1, 3; To 1-7, 27 («quat»), 
37. 39, 78 (kà t), 94; A 55; S 36, 37; Th 2, 14 
l| c. *cate-cate-s., *cacate-s.: kat kat s. To 13, 
28, 99; A 28, 55 | kakat s. To 24, 

5. *tchôve-s., *chóve-s., *cóve-s. ...: of s., 
CÓf s. Ch '64, 72; Th 24, 29, 43, 62, 73, 82; Ni 
98; Na 22, 49, 59, 79, 112, 129 (čó), 135 
(«tchfòf» Ti: Ph 37, ‘40, 69, 84; D 40, 110, 
120-132; Ma 35, 36; Ne 4, 9, 14 (néol.), 16, 
“22,723, 24, 31, 32, '38, 43, 44, 49, 60-65; Vi 2, 
'12, 16- 35, 43-47 | | sòf s. Th 64 | Sòf s. No 2 | 
kóf s. Th 5. | 

6.8 a. *tchóde-s., *códe-s. ...: lòt s., lòt s. S 
29; Th 54, 72; Ni 33; Vi 6, 8, 13 ën, "17, ‘36, 
38 (or) | kòt s., kòt s. A 2, 7, 13, '18; Mo l 
(ancien! G. Tal.), 9, 23, 58, 79; S 31, 37; Th 25 
|| b. *côde-piche ['chaude-pisse"]: kòt pis Mo 
44 

7.9 a. *tchósse-s.: dòs s. Na 19: D 136: Ne 
11 1 b. *tchô"tchôsse-ôs-s.: CO^CO"s ó s. Ch 33. 

8.16 a, *co-d'-s.: kò 1 s. To 43; Mo 64; S 
13, 19, 37 | kò d s. A 720 || b. *cote-cote-s., 
"cocote-s.: kòt kòt s. To 48, 58, “71; A '10 | 
kòkòt s. A 12, 50. 

9.11 a. *keü-d'-s.: ké t s. A 37 (rare), 44, 
‘52; Mo 1, 20, 37, 42; S 6 (kè), 10 || 
b. *keuye-s.: kay s. Mo 17. 

10.1? *cu-d'-s.: ku t s. S 1 (masc.). 

A”. *s.-volante!?: s. vòlat Ph 86 | s. vó- To 
7314 

Présentation. Le tableau livre uniquement 
les formes du 1“ élément, 'souris' ayant fait 
l'objet d'une not. propre (not. 37). Les formes 
rangées sous Ï et conservées au n-e., primiti- 
ves, sont la source des autres formes belgo- 
romanes. Ce classement s'oppose à celui du 
FEW 12, 111 sv. sòrix (Hubschmid), qui 
rapporte, selon un principe assez semblable, la 
plupart des formes d'oïl (sauf. w. 'choue-s.") à 
"chauve-souris'. 

? V. FEW 12, 113a, sous e (ou on corrigera 
Malm. zyaw s. en t$aw s.). Hubschmid classe 
ces formes en dehors de la mouvance de 
‘chauve-souris et accepte l'analyse 'choue- 
souris'. (On notera qu'il renvoie à 16, 304 frq. 
*káwa, où on ne trouve que les sens 'cor- 
neille, choucas', et non à 2/1, 549a cavan- 
nus, ou est classé 'choue' chouette.) Pour 
l'auteur de l’article sòrix, l'existence du t. 
wallon n'ébranle pas l'étymologie du fr. chauve- 
souris (et de ses avatars) par calvas sorices. 

3 Redoubl' de 'choue'. Pour “tchòtchò, on 
peut invoquer l'attraction de 'chaud-chaud": 
v. BALLE *:ichód-tchód d'une ardeur impa- 
tiente, à insérer FEW 2/1, 89b calidus. 

* V. FEW 12, 112b (sous x). Pour tfaw > 
t$ap, on peut supposer l'attraction de l'onom. 
t$ap-, dont dérivent, en w. occidental, les 
noms de la grive litorne, *ichape et *tchape- 
tchape: v. FEW 13/2, 360b, sous 4, et not. 71, 
ADD. 

* Aj. ce t. FEW 12, 112b. L'altération en 
tSak s'est vraisemblabl' produite sous l'influence 
de l'onom. t$ak-, d'ou “tchake grive li- 
torne ou draine: v. FEW 13/2, 357b, sous h, et 
not. 71, ADD. 

$ Littéral' 'chat-s.', 'chatte-s.' et redoubl' 
"cha(tte-)chatte-s.': les deux premiers t. sont 
FEW 12, 112b (sous n^. Une altération sem- 
blable de 'choue' en 'chat' s'observe aussi 
dans 'chat-huant', etc.; v. FEW 2/1, 549a 
cavannus et not. 83 HIBOU. — On notera 
que kat s. pourrait aussi s'interpréter en 
‘quatre $.' ou en "chat de s.' (v. graphies de 
l'enq. entre parenthéses dans le tableau). 

7 V. FEW 12, 112a. — En B.R. la notion 
chauve s'exprime souvent par d'autres t. que 
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CARTE 21 

CHAUVE-SOURIS 

“tchawe-s., “tchatchawe-s, 

“tchòlwe)+s., *tehótchó-s. 

“tchape+s. 

* tchake-s. 

#tchat-s., *cate-s., * ca(te-)cate-s. 

*tchóve-s., *chóve-s., *cóve-s. 

* tchóde-s., * códe-s.; *códe-piche (Mo 44) 

*tehósse-s., * tchó^tchó"sse-0s-s. 

*co-d'-s., *co(te-)cote-s. 

*keü-d'-s., *keuye-s. 

*cus-d'-s. vz kel Dec HINOTIVA V1 3G ANÒLISINONIT SN LLN 

'souris volante" & 

3. =< "souris"; v, Carte I8. 
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"chauve": dér. de 'peler', de "plumer” ... (v. vol. 
ult.). Ce fait ne favorise pas le rapprochement 
de *tchóve-s. avec 'chauve', si ce n'est par 
l'intermédiaire du français. Il est possible, par 
contre, que le premier élément soit parfois mis 
en relation avec le verbe 'chauffer': v. t. suiv. 

$ Littéral' 'chaude-s.': FEW 12, 112b (sous 
Y). L'altération curieuse 'chaude-pisse' (FEW 
8, 588a *pissiare) est probabl' liée à certai- 
nes croyances. 

? Littéral" 'chausse-s.! et 'chausse-aux-s.' 
{avec redoubl'): FEW 12, 112b (sous 6‘). Dans 
le premier t., 'chausse' est verbe (comp. fr. 
chausse-pied); dans le second, il pourrait aussi 
étre substantif. V. FEW 2/1, 68a calceare 
et 70b calceus (t. 'chausse-de-loup', 'chaus- 
se-a-la-pie', etc.). 

19 Sans doute 'cog-de-souris' et redouble- 

' aucun de ces 
t. n'est connu de FEW 12, 112b, ou on trouve 
néanmoins Bulles kok seri, analysé en 
"chauche-s.” (sous y). Pour les formes pic. de 
'coq', v. FEW 2/2, 859a kok-; *cote-cote 
pourrait figurer sous le mème étymon, 860b 
(onomatopoietische ausdrücke zur bezeich- 
nung des hahnenschreis). 

1! Littéral' 'queue(-de)-souris': v. FEW 12, 
112a (sous y) et n. 10. 

12 Littéral! 'cul-de-souris': 
FEW, Le. 

13 Ce t. est largement connu à l'est de la 
Picardie, en Champagne et en Lorraine: v. 
FEW 12, 113a (sous c). 

!^ L'EH à relevé un grand nombre d'en- 
fantines ayant trait à la chauve-souris: elles 
feront l'objet d'une publication séparée. 

ment '*cote-cote sl. '*cocote s.' 

aj. cette forme 

44. TAUPE (carte 22) 

Q. G. 418 «taupe; taupinière; piège à taupes», complétée par 1535 «étaupiner (un pré)» et 1853 
«la prairie est remplie de fourmilières et de taupinières» !. 

Le classement des formes belgo-romanes 
traduisant taupe souléve plusieurs difficultés. 
On adopte ici l'un des schémas évolutifs re- 
construits par Haust, en rattachant toutes les 
formes à *fódicülare > fr. 'fouiller', au 
sens 'fouir (la terre) ?. Le suffixe est vraisem- 
blablement '-on'?. 

En deux zones, le méme t. s'applique secon- 
dair' à la taupinière: v. not. 45, F, 1. 

© ALF 1286; ALPic. 224; ALLR 206; 
BRuN., Enq. 1544; FEW 3, 644a fódére. 

L a. *foyon, An, -an* ...: fòyò Ph ‘43, 61, 
69, 79, 84, 86; D 110, 120, 123, ‘129, 132, 136; 
W 1-10, 21 (1853; fu- 418), 30, 35, ‘36, ‘42, 
'56, 66; H 2, 21, 26, 27, 28, 38-68; L 1, 7, 8, 
14, 29-39, 45, 85, 87, 106, 114, 116; Ve 35, 38, 
39, 40 (418, 1853; J. Eubelen donne fowo[?]), 
41-44; My 2-6; B 2-5, 7 (et Cierreux), 24, 30, 
33; Ne 26, 32,38, 43, 44, 51, 57, 69 |-ò" L 4 j 
-ò"/-ò/-òy L 61 | -à, Ve 37 | -ðn My 1 | -ô/-òn 
Ve 31 | -ó"y Ve 34 | -òn Ve 32 | -ô/-à Ar 2; L2 
(418, 1535, mais fò- 1853) | -ô"/-â L 19 | -à"/-a" 
Ve 24 | -à Ph 45, 54, 81 (fò-); W 13; H 8, ‘79; 
L '32, 43, 101, 113; Ve '15, 26, 47; Ma 21, 29, 
'34, '45, 51, 53 UH v. fai-); B 6 (et Petites- 

Tailles), 9-23, 27; Ne 31 | -a^ Ve 8 | -à Ve 6| 
-aj-a"y L 66 | -à,/-ag Ne 1 | -àg L 94 | 
b. *féyon?: fèyò Ne 65. 

II. a. *fouyon, An, -an?...: /ayô Ch 4-28, 
36, 43; Ni 1, 19, 20 (var. -à sauf à Ard.), 38 
(418, mais -à 1857), 90, 112; D 34; W 21 (418; 
fò- 1853), ‘45; H 1, 37, '42, 69, '77; Ma 2-4, 
12, '50 (ou -à selon enq.); B 28; Ne 33, 39; Vi 
2, 35-43 | -ó. Ne ‘50 | -òy/-oy Vi 27 | fa, yo.” 
To 6 | fuò, fuò Hanuse / fuyò Lecoq Vi 46 | 
fuyá Ch 61; Vi 16 | -à/-â W 59; Ne 63 | -à./ 
-à. Ne 76 | -à Ch 33, "ad 72; Ni 2, '5, 6, 9, 11, 
17, 26, 28, 38 (1853; -ô 418), 39-61, 80, 93- 
107; Na 19, 20, 30; Ph 6 (enq. compl.; fuwa/è 
J.H.), 15, 37, ‘40, 42; D 64, ‘103 (1535; -Aà 
418); Ma 9, '15, “18, 19-24, 28, ‘32, 40, “41, 
42, '48 (ou fuñà), '50 (ou -ô selon engl, 53 
(enq. compl., v. fò-); Ne 49, 60; Vi 6, 8, ‘19, 
‘21, 25, 47 | -à. Ne 47 | -áj-à, Ni 85; Vi 18 | 
“a,” A 12 (v. «fouan»); Mi 13 | -àg W 63 | on 
Vi22. — 

b. *fougnan, -àn?: favid Na 1, 6, 22, 23, 44- 
135; Ph 16, 33, 53; Ar 1; D 7-30, 36-58, 68- 
101, “104, 113; Ma I, 35, 36, 39, 43, 46, '48 
(ou fuyò); B ‘26; Ne 4, '5, 9-20, '22, 23, 24 | 
-å D '9, 103 (418, mais fayá 1535). 
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HL? a. *fo(w)an...: fówà Th ‘63, ‘67, 72, 
73 | fò-ifò- Th 64 | fòd Th 62, 82 || b. *fou- 
(w)an ...: fuwã To 24, 28, 48; S 6; Ch 63, ‘64; 
Th 53 (enq. compl.; fu- J.H.); Ni 36 | -à-à, S 
10 | -â/-à No 1, 2; To 73; Ni 33 | -à No 3; To 
6 (1335, 1853, mais fa,yò.” 418), 78 | -à/-à, 
To 7 | fuwàá / fuā To 1, 13, 37; Mo 64; S 13 | 
fan, à A ‘10, 28 | famvà | -,à To 94 | fuwå | fu 
To 2 | fu. To 13, 39, 43; A 2, 7, 37; S 29 (var. 
fwa); Ni 72 | «fouan» To “71; A 12 (1853, 
mais fwya” autre enq. 1853, et 418), '13, ‘18 
(ou «-an, »), 55 (fwè 1853) | «-an,» To 58 
(fwa 1857); A '18 | fau; / faz To 27 || c. *fu- 
wan ...: Juw Th 24, 53 (J.H., v. fai-); Ph 13, 
28 | -djé Ph 6 ||d. “fwan: fwa To 58 (1853, ou 
«fouan»), 99; A 1, 50, ‘52, 55 (1853, ou 
«fouan»); Mo 1-20, 41, 42, 58, 79; S 1, 19, 29 
(1853, ou «fouan»), 31-37; Th '2, 5, 29, 43, 54 
| -à. Mo 23 | -à, A 44 | op Mo 37 (ou f,wà), 
44 | -à/-à Th 14, 25, 46.1^ 

! Les q. 1535 et 1853 font apparaitre les 
expressions ‘butte de taupe', "motte---', etc, 
(v. la not. suivante); en plusieurs pts, par 
ailleurs, «taupiniére» et «taupe» se traduisent 
par un seul t., dont le sens premier est 'taupe' 
(v. not. 45, F, 1). Les compl" et les var. 
sont intégrés dans le tableau. 

? V, Hausr, BTD 5, 1931, 186 ler du 
REW, 3° éd]: «3401 fódére, fr. fouir. On 
rattache ici le w. fud taupe. Mais le t. normal 
est foyan, fouyan, -on (liég., chestr., gaumais); 
il dérive de foyi, fouyi (fr. fouiller). Le nam. 
fougnan vient directement ou a subi l'influence 
de fougni (n? 3582).» Tout en renvoyant à ces 
indications, le FEW préfére rassembler toutes 
les formes belgo-romanes sous 3, 664a fó- 
dére. Les formes en fòy-, fuy- et celles en 
fuñ- sont expliquées par l'influence de 'fouil- 
ler d'une part, de “fougni d'autre part sur le 
primitif "fouant, part. pr. substantive. — La 
comparaison des rép. obtenues aux q. «taupe» 
avec celles des q. 240 «bécher le jardin» et 385 
«fouiller la terre avec le groin (du porc ...)» 
(notions qui seront traitées ultérieurement) 
permet de préciser les pts suivants: 1° vu la 
disposition des aires, on ne peut guére rat- 
tacher *fougnan à un étymon distinct; on 
considérera donc cette forme centrale comme 

une var. de *fouyan (par simple renforcement 
articulatoire: cf. *cramignon = 'cramillon', 
etc.; éventuellement par l'attraction de *fougni 
fouiller avec le groin, lequel est rattaché 
à *fundiare, FEW 3, 867a); — 2° les for- 
mes pic. *fo(u)wan, “fwan..., sur lesquel- 
les Mever-Lübke, puis Wartburg fondent, 
semble-t-il, l'analyse "fouant part. pr. subs- 
tantivé (alors que 'fouir' est un verbe inchoa- 
tif) doivent s'interpréter en 'fouillon' (pour le 
suff., v. n. 3). Le w intervocalique ne fait pas 
difficulte: l'aire de *fo(u)wan, *fwan coincide 
en B.R. avec celle ou on trouve des formes 
*fo(u)wine, *fwine (alternant avec des formes 
*fo(u)yine) résultant de fagina (> afr. faine, 
w. *fayine, -éne, frm. faine ...): cf. vol. ult. On 
notera, au surplus, que la plus grande part 
des formes citées par FEW sont en -y-, non en 
-w-. L'analyse retenue ici conduirait donc à 
déplacer le paragraphe fódére Il (Maul- 
wurf) sous *fódicülare, FEW 3, 667b, à la 
suite de Varennes, Clairv. fouillon groin [...] 
Bourber. füyó RPGR 1, 245. On ajoutera 
que d'autres représentants de *fódiculare 
figurent à tort sous fódére: v. en particulier 
les correspondants w. de ‘fouiller bêcher 
(663a) et cf. not. 45, n. 7. 

* On sait qu'en certaines régions de B.R., 
/äā] se présente sous des var. qui vont jusqu'à 
ò; qu'en d'autres à l'inverse, /ò/ possède des 
var. allant jusqu'à a: cf. ALW 1, c. 2, 9, etc. 
(pour /a/), c. 76 (pour /ó/). Ici, cependant, la 
finale -ô (hachures verticales sur la carte) — à 
laquelle il faut joindre les var. -å, -à dans la 
zone ou /6/ tend vers d (hachures horizontales 
sur la carte) — occupe une zone trés vaste, ce 
qui empéche d'analyser les formes belgo-ro- 
manes comme le part. pr. substantive 'fouil- 
lant' (cf. FEW 3, 644a, qui considère que les 
formes en -ó résultent d'une substitution de 
suff). La disposition des aires Lë en bor- 
dure de la zone *fo(u)y-, *fougn-) invite au 
contraire à rattacher toutes les finales à un 
suff. unique, trés vraisemblabl' “-on', dont les 
variantes s'expliqueraient par une evolution 
phonétique particulière. Cf. de méme 'pointil- 
lon" et 'estiquion' (not. 48, n. 6 et 8), "bruyon' 
(not. 120, D et n. 10), 'pisseron' (not. 121, Bet 
n. 11), 'taon' (not. 135 et carte). 

* DL, Viu. et Scis *foyon, HAUST, Chestr. 
id. (mais -an DASN.), ATTEN, BALLE *foyan. 
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“ Forme champenoise où è est issu de ò; cf. 
BRUN., Eng. *féyi bêcher, -on taupe. 

$ Copr, DEPR.-NoP. ‘fouyon: DASC., 
Mamm. ajoute la même forme pour Ch 2, 6, 7, 
14; Ni 7; CARL.? pour Ch 9, 29, 36, 37, -an 

pour Ch 50, 70; Ni 88. 
? Noter l'isol! de ces formes dans la zone 

ou la semi-cons. est w (cf. n. 2). 
# Léon., Pirs. *fougnan, CARL." id. Ch 32. 
? CARL? *fowan Th 58; BOURG. *fouwan, 

CARL." id. Th 34, 35, Maps, Cort. “fou.an: 

BAL *fuwan, CARL.? id. Th 35; DELM. et Sic. 
«fouan» [pour *fwan?]|, REN. “fwan. 

10 On connait aussi 'taupe', emprunté au 
fr.: tòp To 24; A 44; Th 53; Ni 17; top No 3. 
Précisions: *fouwan pour la petite, noire, qui 
fait des galeries et des mottes; “tòpe pour la 
grande, rousse, qui ne fait que des galeries et 
est difficile à pieger Th 53; *fouyan dans la 
campagne; *rópe dans les jardins Ni 17. Dans 
les deux cas, 'taupe' référe au mulot, ce qui 
concorde avec les notations de la not. 39, C. 

45. TAUPINIÈRE 

Q. G. 418 «taupe; raupiniére ...», 1853 «la prairie est remplie de taupiniéres et de fourmilières», 

1535 «étaupiner (un pré)»'. 

Les réponses les plus spécifiques sont: ex- 
tréme e. *mofioüle ..., lieg. “f(rjoumounhe ... et 

les nombreuses var. de ce t. connues sur l'est 

du domaine (A); *mute et var., ainsi que “mu- 

tiè(r)ne (B), répandus à l'ouest. = L'enq. 

reléve en outre un grand nombre de substan- 

tifs dérivés de verbes signifiant ‘fouger, fouil- 
ler la terre (taupe, porc, sanglier) (D-H) et 

d'autres t. dont le sens ‘taupinière’ résulte de 
la spécialisation du sens ‘tas, amas, motte (/- 

O). — En deux zones, «taupe» et «taupi- 

niére» se confondent sous le méme mot. 

En général, plusieurs termes sont connus en 
un méme pt, peut-être avec de légères différen- 

ces. de sens; on indique l'origine des variantes. 

* ALLR 207; BRUN., Eng. 1545. 

AZ L a. *moflühye, -üje: moo: B 6 (ou 
mafyail), 7 (Rogery; -/yàd à Cierreux) | -üs B 

11. (ou fróm4s selon enq.) || b. *mofioüle, 

*mouhioüle, -fioüle: mòfyal Ve 37 (ou mu- 

hydil), 39, 40 (mu- à Lod.), 44 (ou mac); My 

1; B 4, 5, 7 (à Cierreux), 9 (ou terre’), ‘14 

(id.), ‘34 (à Commanster) | muhy&l Ve 37 (ou 

Dréi: ou haut”) | zl My 3 | -fyail Ve 37, 40 
(à Lod.), 44 (oumò-), 47; My 2.4, 6; B2, 3,6 
(à Pet.-Tailles; v. móffüy) || *moufriole: mat 

friyòl | mo- D 120 || c. *moufawe: madfaw Ve 

8 (Domken; mü- Grégoire) || d. *mouhale: 
muhal D 64; Ma 1. 

II. a. *foumouhe, -ouhye ...: fumuh H “79 
(J.H.; v. frai-); L 29, 43, 61 (ou "baut 87, 
106, 113 | -uy L 39 (1535, 1853; mais 'taupin' 

418), 94, 114; Ve 26 | -myan | méih Ve 41 
(mais frumyuh 1853) || b. *foumioüle: famyäl 
Ve 42; B 15 (ou frumüs selon enq.; ou terre") 
i| c. *foumoye, *foü-: faunoy W 13, 30, '39 

(1535; v. 'bouture") | far W '42, '56; L 35, 45. 
HI. a. *froumouhe, -ouhye, -ouje... -oû-... 

*fourmouje: frumuh H 49 (ou “boute'), 67 
(1535), 68, '77, '79 (enq. compl.; v. fama); L 

7, 19 (418; v. "boute"), 29 (1853; v. fac), “32, 
116; Ma 2, 3 (418; v. bouture’, 4 (ou 'fou- 
gnure', “bouture”), 9 (1535; v. "bouture"), 12 | 
-uh/-àh Ma 19 | -üh L 66 (1853: d'abord 
‘fourmilière’; se dit qqfs pour 'boutage") | 
-myuh L 14 (418, v. frumanh); Ve 6 (ou 
-my4il?; ou "nd, 41 (1853; v. fae) | -muz L 
101 (1535, 1853; v. 'motte'); Ma 721, 24 (ou 
fra-) | -üy Ma 20, 29 | -uš Ph 69 (418, v. Di 
84, 86 | -ais/-di$ Ma '45 | -&$ Ma '34, 40, “41, 
'50, 51, 53; B 21, 24 (1535; v. fra-); Ne 32, 76 | 
furmuš Th 24; Ph 6, ‘13, 28, 45 || b. *frou- 

máje, -ije... “four-...: from? Ne 44 | -i$ Ne 
‘1, 47, 49 (eng. compl; fró- J.H.), 63 (ou 
“fouillon”) | -if Ne 60 | furmus Ch 27; B 22 (à 
Compogne). 

IV. a. *fromoüje, *for-: fròmüs B 11 (ou 
móflüs selon enq.), 18, 33; Ne '50, '75 | frò-/ 
fór- B 16 || b. *fromije: frómi$ Ne 49 (J.H., v. 
frac). 

V. *framoühe, -ouhye, -ouje, -oüje... *fla-: 
framdih Ma "28 | -auz/diy Ma 24 (ou frumuy) | 

-uš Ph 42, 61; Ar 1 (mais fla- 1853); D '9, 38 
(ou fla- J. Nollet), ‘39, 72 (ou 'fouillon"), 73 
(id.); Ne 26 (frà-), 33 | -ü$ B 24 (mais fru- 



1535) | -0 D 40, 68; Ma ‘32, 39 (1535; v. 
"moncelle"); B ‘26, 28, 30; Ne 14-16, 24, 31, 
33, 39 | famus Ar 1 (1853, v. fra-); D 7 (1535, 
1853, v. fri-) | -usj-às Na 112 | -à$ Ph 33, "A3. 
53: D 36, 38 (ou foi Avec le suff. Aert: 
*framoûji: /ramdizi Ne '23 (1853; v. 'mou- 
linée"). 
VL a. *frumouhe, -je...: frumah L 14 (1535, 

1853; v. fraumyan) | -uš Na 1 (2, 1853) | fré- 
Ch 33 (-487);; W 66 (1535; v. 'bouture") | 
b. “frumuje, -üje... *furnüje, “fèr-, “far-: fru- 
mus Ph 79 (ou frimais) | -4$ Ni 1 (ou 
"muterne”), 107 (418; v. 'motte'), 112; B 12, 

^13, 15 (ou faumyd selon enq.) | Jurnūš B 22 
(eng. compl.; fér- J.H.) | fér- B 22 (J.H.), 23 
(et Jar- à Noville), 27 || c. *frumoye: /rumòy 
W '8, 10. 

VIL a. *frimouje, -oü-: frimus Ch 61; Na 
44, 49, 69 (418, v. "motte"), 79, 99 (1535, 1853; 
v. -448), 101 (418, v. 'boute'), 116-135; Ph 15, 
16, 37, '40, 54, 79 (ou frumus), 81; D 7 (418; v. 

fla-). 15 (ou 'bouture?), 25 (id.) | fri-/fri- Na 23 
(et ‘motte’ 418), 59 | fri- Na 19, "20 | fri-/fri-/ 
frü- Na 22 (ou 'bouture") | fre/i- / fré- Na 6 | 
fri-/fru- Na 107 (mais -às 1853) | frimais Ch 
72; Na 99 (v. Aë ou Gao 107 (v. -aas) {| 
b. *frimoye: frimòy W ‘39 (1853; v. 'bou- 
ture"), 

B. 1. *mute, *muke, *muche (f): mut A 
“20 (ou muéér) | muk To 1 (1853), 27, 28 ("^ à 
fouillon' 418; v. "motte", Tod", 39 | mus To 58 
(1535; v. "muterne' 'motte); A ^'52 (ou 

"muterne!). 
2. a. *mutié(r)ne, -tiére, -térne ...: mutyérn 

To 99 (ou -érn); A 50 (m&- arch.; mē- 1535), 
“52 (m&-; ou *muche); Mo 1, 17, 20 (~ à 
fouillon' eng. compl.; -érn sans compl J.H), 
23 Geh 41, 44 (?), '57, 58 (-vèrm); S 1, 31 
(masc.); Th 5 | -t'y- To 58 (1535; v. *muche, 
'motte'); A 44, 60; Mo 64 (ou -e-); S 36 (id.); 
Ch '64 (418; v. 'motte'); Th '2 (ou -e-), 25 | 
-18(v)- To ‘71 (ou -érn); A 55 (-m 418; -érn 
1535, 1853); Mo 37 (mais 'fougne' 418), 
79; S 10; Th 14 | -tyèrn / -tyén S 37 (masc.); 
Ni 72 | -tyern | -tyén Mo 64 | -tyén S 19; Th 
'32 | -é&- Ni 1 (ou frumüs); Th 29, 46 (1535; v. 
mityén) | -tizaj-Ia A 2 | -irn A 7 (1535; v. 
'motte”) | -in Ni 33 (418; v. 'motte") | -tiyér A 
28 (ou 'motte") | -t’yér No 3 (masc.; v. ‘mont') 
| -éèr A ‘20 (ou *mute) | -tér No 3 (mais “niche 
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418) | -térn To 37; Th 54, 62, 64 (ou mü-), ‘67, 
72 (ou mi-), 73, 82 || b. *mitiérne, -tiéne ...: 
mityérn A 37 | -t'y- Mo 9 | -tyérn J.H. / -tyèn, 
tyè/èn eng. compl. Th 53 | -tyén S 29 (ou 
'matte"); Ch 16 (ou mi-), 26 (-e-); Th 46 (ou 
mu-); Ch 4, 63 | -r'èn Th 43 (mais 'motte' 418). 

C.* 1. *boute ...: but Ni 26, 28, 45 (418, v. 
"motte"), 85; Na ‘20 (ou 'bouture'), 30, 101 
(1853; v. frimas); D 101 (418, v. ‘fouillon'); 
W S9. 63; H '26, 27, 37 (1535, 1853; v. 
"boutée"), 38, 39, 46, 49 (ou franh), 50, 53, 
69 (ou “bouture”); L 19 (1853; v. fruman); Ma 
42; B '17 (ou 'terre'); Ne 4 (1853; v. ‘fouillon') 
| bòt Ne '5 (ou 'terre"). 

2. *bouteure, Gre, -ure, -üre, -ére ...: batër 
D 15 (ou frimais), 30, 34, '45, 46, 58 (ou -ür): 
W '39, 66; H 69 (ou "boute; L 85; Ma 4 

(1853; v. fruman), 9 | -èr Ni “97; W 3 | -er Ni 
17, 19, 20 | -érj-ér W 35-36 (v. frimòy) | -ér 
H 2,21 | -ur H 8 | -ùr Na 22 (ou frimas) | -ür 
D 15 (id.), 58 (ou -èr) | -&r H '42, 46 (1853, ou 
"boute") | -èr Ni '102; Na "20 (ou 'boute"); Ma 
3 (1853; v. fruman) | -ër Ni 98 (1853; v. mòt); 
W '32, ‘45 | -éri-& W 21 | -ër Ni 6-9 (ou 
"monceau'). 

3. *boutéye: batéy H 37. 
4. “boutèdje: burèg L 66 e frumüh). 
D.’ *moliné(ye), *mou- ...: molinéy D 123, 

129; Ne 11, 20, '22, 23 (418; v. framsizi) | 
-é, /-à, Vi 2 | -éy/-é Ne 43 | -é D 132; Ne ‘38, 
57 (mais masc., donc '-eau"), 69 | maliné, /-é 

Ne 51, 65 | -é D 136. 
E.5 *mouyeure ...: 

L 4 (ou bòm). 
F.” 1. 'fouillon' (d'abord taupe, puis taupi- 

niére: formes à la not. 44) Ar 2; D 72 (ou 
framas), 73 (id.), 81, 84, '85, 94, 96 (?; v. 
q. 1853: *plin d' nids d' framoujes [de nids de 
fourmis] ét d' fougnans), 101 (1535; v. "boute"), 
'103, “104, 110, 113; Ma 35 (1535, 1853; v. 
“motte"), 36, 46 (1853, ou *monc rale); Ne 4 
(418, v. 'boute"), '5 (ou "boute'), 9, 63 (ou 
frumis), 76 (1535, 1853, v. fraumdis); Vi 16, 18 
(ou 'tas"), *19, '21, 22, 27, '34, 35, '36, 47. 

2. “fouyète, *fu-: fuyèt Vi 8 (1853, v. mo, in), 
"32, 37-43 | fuyét Lecoq / fu.èt“ Hanuse Vi 46. 

3. *fouyine: fayin/-,in Vi 13. 
G.? 1. *fougne: fuñ Mo 37 (418, v. mu- 

cérn). 
2. *fougnére: fagi&r Ma 4 (ou frumuh). 

mayèr L2|-ér L 8 | -ér 
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H.!? *bóme: bóm L 4. 
= LU +hòt: hô L 1, 61 (ou frumuh); Ve 1, 

24, 31-35, ‘36, 37 (ou maihydil). 
J.? 1. *mont...: mò To 7 (418; v. "nid'}, 

13 | -ój-éà; To 94 | -& To 73 (1535, 1853 v. 
"taupiniére), 78 | -å No 3 (1535, 1853; v. 
'muterne'); To 6 (418; v. 'nid"). 

2. *moncia ...: mòsya Ni 6-9 (ou 'bouture") 
| -ša Ni 2, '5, 11, /25 | -së Ma '48. 

3. *mongale, -ç'rale: mósal Ma 39 (418, v. 
framsis), 43 (1535, 1853; v. 'motte") | mòsral 

Ma 46 (ou 'fouillon"). 

K 1, *móye: móy L 8 (“li f. fèt "ne ~ di 
tére). 

2. *moyine: mòyin, -,in Vi 8 (418; v. fasyét) 

| mo, in Vi 6. 

3. “moyète: mòyèt Vi 25. 
L.* “mote: mòt To 28 (1535, v. *muke), 

43, 48, 58 (418, v. *muche, "muterne"), ‘71 

(418; v. "muterne”); A 7 ("^ à fouillon' 418; v. 
'nid'), ^10, 12 (ou 'taupiniere?), 13, ^18, 28 (ou 

'muterne”); Mo 41 (1853, ou 'muterne?); S 6, 

13 (= à fouillon' 1853; v. "nd 29 (ou 

"muterne"); Ch ‘64 (1853; v. 'muterne"); Th 43 

(418, v. “muterne"); Ni 33 (1853, v. "muterne'), 

36-39, 45 (mais "boute" 418), 61, 80 (418; v. 

"monceau'), 90 (1853; v. trou’), 93, 98 (418; v. 

"bouture"); 107 (1535, 1853; v. frumiis); Na 23 

(418; v. frimus), 69 (1535, 1853; v. frimæs), 99 

(ou rimus); H 1; L 101 (418, v. frumauy); Ma 

35 (418; v. 'fouillon”), 43 | mót To 24 (+ de 
taupe' ou "= de terre"). 
Miz "Gs tá Vi 18 (1535, ou 'fouillon"). 

N. *tére: tèr B 9 (ou mòfyal), 11 (1535, v. 
móflüs), “14 (ou môfy&l), 15 (var. tèr, qqfs; v. 
fumyanl), "17 (ou *boute). 

O. *tchanti!*: da Vi 43 (1853, synon. de 
"fouillette”). 

P. “choke!”: fòk No 1 ("^ à fouillon' 418; 
v. 'nid'). â 

Q.!* 1. 'nid' No 1 (1535, v. *choke); To 2, 
6 (mais "mont" 418), 7 (1853, v. mont”), 28 

(1853, v. *muke); A 1, 7 (1853, v. motte’); S 
13 (418, v. *motte"). 

2. *niche: mit No 2 ("=+ à fouillon?). 
R.? 1. '"taupin': tòpè L 39 (418 [7]; v. 

fama). 
2. "taupinière': tòpnyir A 12 (v. 'motte") | 

-liér À 52 (ou *muche, "muterne”) | tópini,r To 
73 (418; v. 'mont')??. 

! Var. intégrées dans le tableau. On neglige 
-1y-/-é- dans 'muterne' (B.) — Compl' “de 
taupe': rare avec A et B, sauf lorsque le méme 
mot désigne la fourmiliére: v. not. 122; rare 
avec D-G; presque général avec C, J-M. — 
Lorsque le comp! est introduit par la prép. 'à' 
(ou peut-étre par l'art. contracte *as), on l'in- 
dique entre parenthèses. 

? La répartition géographique des formes 
classées sous A invite.à considérer qu'en dépit 
de dissemblances assez grandes, on a affaire à 
un seul t. lexical. — Le FEW sépare cepen- 
dant ses représentants sous deux étymons dif- 
ferents. Les formes en *m---f--- et plusieurs 
formes en *f/---m--- sont rangées sous l'éty- 
mon frq. *mull, FEW 16, 578b: l'analyse de 
Wartburg est reprise à Marchot, qui décom- 
posait le type en germ. *moll + part. passé 
fòdita (« fódére); la seconde var. est 

expliquée par l'influence des aboutissements 
de formica (n. 4). Wartburg avait oublié 
que des formes w. en *fir)---m--- signifiant 
‘taupinière’ avaient déja été classées sous for- 
mica, 3, 721ab. À cet endroit, le mot était 
interprété en ‘fourmi’, son sens analysé comme 
un sens dérivé de 'fourmiliére', ses nombreuses 
var, expliquées par divers processus (méta- 
thése, chute ou altération du -r- de l'initiale 
* fr-, etc.). = La q. devrait être réexaminée en 
tenant compte de l'ensemble des formes belgo- 
romanes connues gráce à l'EH et des mentions 
anciennes: la répartition ancienne des var. en 
*m --- f --- (aujourd'hui conservées à l'extr. e.) 
semble avoir été différente autrefois. 

3 Quoiqu'il se termine par -tiè(r)me, le t. 

'muterne" n'a pas de rapport avec términus 
(> *tié(r)ne tertre, colline, talus), FEW 13/1, 

240a. — Les t. rangés sous 8 figurent, pour la 

plupart, aux côtés de 'motte' et dér., FEW 
6/3, 294b-295a mutt; signalons que Nivelles 
*mitchéne, déja classé 295a, doit étre rayé du 

vol. 21, 214b. Pour ce qui est de la forme du 
radical, le passage de o (fr. motte) à u (pic. 
*mute, etc.) serait dû à l'influence de butte 

(cf. n. 2); celui de v à i (*mitièrne), à une dissi- 

milation de la voy. apres consonne labiale 
(n. 11). — On notera qu'en B.R., ‘butte’ n'est 

pas attesté au sens ‘taupinière’, sens principal 

de ‘mute’ et de ses dér., et on rappellera qu'un 



art. de Thomas, consacré au suff. '-erne' (fr. 
caverne, citerne ...), proposait de rapprocher le 
radical de muterne du thème du verbe mò- 
vere (v. Romania 37, 125). H nous semble 
que c'est plutôt au frequentatif *môvitare 
que sont liés ‘mute’ et "muterne': cf. sous 
FEW 6/3, 169b *móvita, le t. ‘meute’, 
d'abord au sens 'mouvement', et sa var. mute, 
ainsi que meutin, mu- et dér. Dans cette hypo- 
thése, les désignations occidentales de la tau- 
pinière (auxquelles on joindrait les t. lorrains 
ranges 6/3, 294b-295a) repondraient littéral' à 
"m(e)ute' et "m(e)uterne', ce qui serait séman- 
tiqu' plausible: comp. 'mouger' fouger < 
*movicare (autre fréquentatif de move- 
re), FEW 6/3, 169a. Phonétiqu', -u- recevrait 
ainsi une meilleure explication. — A *mute » 
*muke, on comparera *aréte » *aréke, *créte 
> *créke (cf. not. 10, n. 2). Un mot trés 
voisin de *muke taupiniere est intégré à l'ar- 
ticle “mukyare, FEW 6/3, 194a, quoique le 
correspondant pic. de "muce' cachette (déver- 
bal de 'mucier' (se) cacher) soit “muche: il 
s'agit de Mouscron muke silo, moitié creuse en 
terre avec un dôme hors de terre...; la n. 1, 
qui voit dans le proces $ » k (*muche » 
*muke) un hypercorrectisme, n'est guère con- 
vaincante. — Quant aux formes “muche, rele- 
vées ici à To 58 et A '52, on pourrait les 
interpréter en ‘muce' (v. ci-dessus, et les attes- 
tations pic. de *muche cachette, FEW 6/3, 
194ab); vu l'entourage géographique de ces 
deux attestations, on préfére les analyser 
comme l'hybridation de *muke par *muche: 
un phénomène semblable affecte aussi *muke 
silo ..., qui connait des var. *muche (FEW 6/3, 
194ab). Sur le plan sémantique, on se repré- 
sente facilement l'immixtion d'un mot signi- 
fiant 'cachette' dans les champs sémantiques 
de ‘silo’ ou de 'taupiniére'. 

+ Déverbal (1) et dérivés en '-ure' (2), 
"-ée' (3), '-age' (4) de 'bouter' dont le sens 
premier est ‘pousser dehors’. L'enq. relève 
"bouter' soulever la terre (taupe) en qqs pts: 
ind. pr. 3 ps. 'la taupe' “boute W '56; L 19; 
Ne 33; 3 pp. ‘les taupes" *boutét D 96. — 
FEW 15/1, 215b *bôtan. 

5 (1) *moliné(ye), *mou- figure FEW 16, 
578a * mull (radical auquel est aussi rattaché 
le t. 4). Une note explicative (n. 3) reconnait 
l'influence de "moulin! (mulot ne pouvant en 
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effet expliquer à lui seul molinéye, mou-): «la 
terre rejetée a l'air moulue». L'auteur refuse 
cependant a 'moulin' la paternité de “moli- 
né(ye) et var. (proposition de A. DOPPAGNE, 
DBR 7, 38). — (2) Frm. mouliner ronger le 
bois (des vers); creuser la terre (id.) est cepen- 
dant considéré comme un dér. de ‘moulin’ 
et inséré FEW 6/3, 40b molinum; comme 
"moulonné' (var. -iné) vermoulu (v. ALW 4, 
70a), le mot pourrait aussi bien être issu de 
'moulon' ver, larve (v. ci-dessous, not. 127), 
classé lui-méme sous 6/3, 31b molére. Pour 
-0n > -iner, comp. *bordon, -iner bâton, 
-onner. — (3) Quant à *moliné(ye), mou- tau- 
pinière, il s'expliquerait mieux, semble-t-il, 
comme un dér. en -ata de 'mouliner', v. tr., 
“rendre (la terre) molle, d'op fouger, ou de 
"id.", v. intr., perdre sa fermeté, s'assouplir (du 
sol), dér. de 'mol' (FEW 6/3, 56b mollis). 
Pour le sens, comp. *molliare > 'mouiller" 
fouger (du porc), FEW 6/3, 44b, lui aussi dér. 
de mollis et à l'origine de t. lexicaux dési- 
gnant la taupiniére. 

* Dér. en '-ure' de ‘mouiller’ (v. la note 
précédente). Le v. a été relevé au sens 'fouir la 
terre (de la taupe): “mouyi: li foyon moye 
L “8, ou on précise qu'elle *moye avou l 
grognon, mais qu'elle *gréte avou lès pates. A 
la q. 385 «fouiller la terre (du porc)» (en 
général, *fougni), on relève: *mouyi L 2, 4, 7, 
14; "mayi (corruption du même t.?) L 39. On 
portera les substantifs FEW 6/3, 44b *mol- 
liare, où figurent plusieurs mentions anciennes 
de 'mouiller', autrefois plus répandu (connu à 
Liège au 15“ s.), et le dér. "mouilleter' (connu à 
B 2). 

7 Dër en ‘-on' (1), '-ette' (2), ine’ (3) de 
"fouiller' fouger (du cochon, de la taupe), 
FEW 3, 666b *fódicülare. Pour 'fouillon', 
à la fois ‘taupe’ et, par extension, ‘taupinière’, 
v. MASSON. et Gloss. S'-Lég., qui mentionne 
aussi *fouyéte. Pour le sens, comp. 'fouillures' 
boutis, traces de sangliers (FEW 3, 667a), 
'fouillat' terrain fouillé par les cochons (667b), 
Mons fouienne terre semée depuis peu de 
temps, égaré sous fódere, FEW 3, 663b. 

8 fu- se palatalise en fu-, probabl' sous 
l'influence du yod: v. aussi not. 44 TAUPE et 
comp. '*figne-étron', ou *figni correspond à 
"fougner' (not. 129 BOUSIER). 

° Déverbal et dër en ‘-ure' de *fougni 
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fouger (sanglier, taupe), FEW 3, 867a *fün- 
diare, Sur l'influence de *fougni sur 'fouillon' 
taupe, v. not. 44, n. 2. 

19 DL “bòmer creuser la terre (lapin, taupe, 
mine qui éclate); *bóme 3 cavité souterraine, 
terrier. V. aussi, q. 1535, *y a bómé traduit 
par «les taupes ont fait une taupiniére» Ve 24 
(où taupinière se dit *hôr) et, q. 385, *bómer 
au sens ‘fouiller la terre (du porc, du sanglier) 
L 19, 29, ‘32, 43; Ve 6. Ajouter ce sens FEW 
1, 223a *balma. 

u DL, Wisimus. Ajouter FEW 24, 370a 
altus. 

12 ‘mont’ (1) et dér. en “-ceaw' (2) (-i- 
céllu) et '-celle' (3) (-icélla). V. FEW 6/3, 
89b mons (1); 118b (2), 119a (3) monti- 
céllus, ou on portera le sens ‘taupinière’. 

13 Littéral "moie! meule (1), et dér. en 
"une (2) et en “-ette' (3). V. FEW 6/2, 54b 
méta (oü le sens 'taupiniére' est attesté pour 
les trois t.). 

'^ FEW 6/3, 294b, prérom. mutt. Sur les 
liens entre “mote et *mute, -ke, *mutié(r)ne, v. 
n. 3. 

15 Propr' "tas": porter le sens "taupinière? 
FEW 17, 317a *tas. 

18 Propr' 'chantier': sens inconnu de FEW 
2/1, 226b-227a cantherius. 

17 Propr' 'souche': porter le sens FEW 13/2, 
349a *tsükka. 

18 Pour Tod, v. not. 14; “niche est le déver- 
bal de "nicher", FEW 7, 116a * nidicare. 
Ces rép. sont approximatives. 

19 Dér. de 'taupe'. Le premier est douteux: 
v. dans le DL la famille de “tòpiner, *dó- 
rosser (un enfant pour le corriger), d'oü dérive 
w. *taupin 'vaurien' ... classe par erreur FEW 
13/1, 62b talpa. 

29 Désignent plutôt les galeries (des taupes, 
qqfs des mulots ou “rates): 1° "trou" passim; 
— 2° “rate: rat Ma '50 ("^> de taupe’); B 9: 
*rateure ...: ratèr W ‘39 (galerie, par opposi- 
tion à “bouteure), "42 (^x di rate trainées sur 
le sol); Ma 9; -ër W 30; — 3° *routine: rutin 
Mo 9. — Pour ‘rater’ creuser des galeries (sens 
non repris FEW 10, 123b ratt-), dont déri- 
vent les t. classés sous 2°, v. encore not. 39 
MULOT, n. 1. A *routine, comp. CARL.! *routi- 
ner creuser des galeries à fleur de terre (des 
taupes), inséré FEW 10, 570a rümpére. 

46. MUSARAIGNE (carte 23) 

Q. G. 416 «souris; rat; souriciére; musaraigne»!. 

Les aboutissements de *mus arenea (A) 
se partagent l'est du domaine avec les dérivés 
du radical onomatopéique “tiip- (B) A 
l'ouest, on caractérise l'aspect et les mœurs de 
l'insectivore, que l'on désigne par des compo- 
sés du t. 'adj. -- bec' et par un dér. du verbe 
"piquer". La musaraigne est parfois confondue 
avec le mulot (To). 

* ALF 1642; ALLR 208. 

A.” 1. a. *mouz'ragne, miz'rogne?: mazrañ 
My 2-6 | mizròn Ve 34 (à Solwaster). 

b. *muzaré(g)ne, -agne, *mucharéne ...: mu- 
zarèñ A 12; Mo 1; Ve 44 (7; D 110; Ma 29; B 
22, 23 (mu), 24; Ne '23 (mat), 63; Vi ‘36 | 
-ên No 2 | -é^n Mo 64 | -èn No 3 | -añ Ne 22 
(mii-), 43 (mi-) | musarén^ Mo 37. 

2. *muzéte, "mp". muzét Ch 72; Th 72; 
Ph 86; L 2, 7, '8, '75; B 24; Vi 6, '21, 22-27, 

'34, 35, 37, 43-47 | mü- D 96; W 1, '8, ‘9, 10, 
13, 30, '39, '42, '56; L 4, 35, 39, 45, ‘50, '57, 
'58, ^59, 61, 72, ‘73, 85, 87; Vi 8, 38. 

3. *muz'réte, *miz'réte? ...: muzrét Th ‘67; 
Na 109; Ph 15, 16 (mü-), 33-42, '43, 54, 61, 69 
(mü- ou muzret selon enq.), ‘70, 81, 84; D 
733, 38, '47; H '42 (serait plus petite que la 
*tchip roüle), 46, 49, 53, 67, 69 (ou mi-); Ve 
47; Ma 1, 24, 37, /50; B 4, "14; Vi 2, 16, 18 | 
-£t Na 135; Ph 69, 79 | -lat? D 36; Ma 28, 32 
| rat Ne 16 (M. Léonard; v. mi-) | mizrèt“ Na 
101, *103, ‘120, 129; Ar; D 15-34, 40, '45, 46, 
'53, "55, ‘56, 58-94, 799, “100, 101-136, '141; H 
“45, 69, “71, "77; Ma 2-19, 35, 36, 40, 43, 46; B 
33 (ou mi-); Ne 1,73, 4-14, 717, 20, ‘21, 22, 24 
(-zérèt), 26-39, ‘46, 47-51, 57 (ou -et), ‘59, 60, 
63, 69, 76; Vi ‘17 | -at Ma ‘38, 39, 42; Ne 44, 
57 | -at Ne 15, 16. 

4. *muz'wéte, *miz'wéte? ...: muzwèt H 50; 
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L 1 (mit A. Gob., qqfs mi-), 106, "108, 114; Ve 

'45 | mě- H 27, '28 | mizwèt? H 68, 79; L 1 
(mi- qqfs A. Gob.; v. mu-), 19, 29, 32, 43, 66, 
94, '100, 101, 113, 116; Ve 1-26, 31 (qqfs), 32- 
39, 40 (mi- à Lod), 41-44; My 3; B 9 (?), 
15(?), ‘17 | mé- H 21. 

5. «musuwè»? To '8, 
6. “mirtchète: mircèt Na 130. 
B.!? 1. *tchipète: cipèr Ve 31, 38, 40 (à 

Challes); Ma 20; B 2, ‘3, 5, 6, 7 (et Rogery), 
“34. 

2. *tchip'réte: &iprét Na 99, 116, 127; D '5, 
7 (či). 

3. *tchip'résse: ciprès Ma 29. 
4, *tchip’roûle, -ou- ...: čiprūl Na 59, 79, 84 

(ou -4w), ‘96; D '9 (si-); W 21, 59; H 1, 8, '10, 

21, 26, 38, ‘39, '42; L 1 (C. Deom); Ma ‘34, 

40, 51, 53; B 11, 12, '13, 15, ‘17, ‘18, '20 (3); 

21-23, 27 (?), 30 (éï-); Ne 18, 28 (cr-) | či- Ni 
20,51; H 37 | dé- W 63; H 2 | éé- Ni 5, 6,9, 
19 (ou ül); W 66 | čiprul Ph '22 (O. Pecqueur); 
Ni 11, “25, 39, 61, 85, ‘102, 107; Na 1, 19, 20, 
22 Gëft, 23-49, 69, 107, 112; W '32, 35 (-&b), 
'45, '52; H 720; B[28 (seul! fig.: méchante 

gamine)] | && Ch 33; Na 6 (ou cé-); W 3; H 
'35 | cé. Ni 2 (ùh, 17 (-ül), 19, 28, 729 (Auf, 
45, 80, 93, '97, 98; Na 6 | dé- Ni 26. 

5, *mitch'roüle!!: micrid H '42 (2). 

C. 1. *sétch-bétch!? ...: sèë bèč S 29; Ch 
‘1, 16, 16-27, 43, 63, '64; Ni 1, "32-33 (sèk bi 
36, ^54, 72, 112 | sèd' béé Ch 4; Ni 36 (ou sèc 

b.), 38, 112 (ou sèč b.) || *séc-béc!?: sèk bèk 
Mo 9; S I, 716, 19,723, 31-37; Th 2, 5, 62; Ni 

'53 | sek bék Mo 23. 
2. *sur-bétch, *sür-bétch ̂ ...: sur bèè Ch 

"24. 61 (su(r) b.); Th '1, 24 (sür b.), 29-54, '55, 

'63, 64, 73, 82 (sur b.); Ph '28 (s. bed) | sür bèt 

Ph 6 (ou s. bed), '21 | s. bec Ph 6, '13, 45 || 

*chur-béc !?: Sur bèk Mo 58; Th 14, 25. 
D. a. *pik' (r)wéle, *pik'(r)iéle, "*pik'rile, 

*pip'rile, *cripiéle!* ...: pikrwèl A 55, 58; Mo 
41 Gef, 42 | pikwèl To '97; A '32, 44, 50, 60 
(-el); Mo 17, 20, 44, "70, 79 (-el) | pikryèl A '20 
| -iyél A [1 (seul! fig.)] | -Ivé! To [43 (seul! fig.)] 
j - S 6 (?) | pikyél A [25 (seul! fig.)]; S [10 
(id.)] | pipril A 7 | pupriz A 2 | kripyèl'!5 A 37 
| b. *pik'ri, *pikri'?^: pikri A 12, '18 | 
«-iyæ» A '13] -i To 71; A 281”. 

E.'S *mulot': To 1 (?), 6, 13, 27 (2), 28, 39, 

48, 58, 78-99; S 109. 

! Nombreux pts supplementaires provenant 
deng. personnelles de J.H. La carte de base 
compte environ 400 pts; on retient ceux qui 

permettent de préciser la délimitation des 
aires. La concurrence entre plusieurs t. n'est 
pas rare, en particulier en bordure de zone: v. 
la carte. 

? Classement: le tableau adopte la classifi- 
cation du FEW 6/3, 246b-247a mis ara- 
neus: — le type primitif "museraigne' / 'musa- 
raigne' (1) (conservée sous une forme locale en 

qqs pts de l'extréme e. du domaine w. de 
méme qu'à l'extréme e. du domaine lorrain, 
cf. ALLR, /.c.); — les réfections "musette! (2), 
'muserette' (3), "musouette' (4) (pour cette 

finale, v. n. 6), aprés substitution d'un suff. 
diminutif à la finale issue de aranea. On 
ajoutera aux mentions du FEW les dér. 

"musouer" (5) et la forme *mirtchéte, hybride 
résultant du croisement de *müz'réte et de 
*sür-bétch (C). — H faut cependant rappeler 
les vues des dialectologues wallons à propos 
des formes désignant la musaraigne à l'est du 
domaine belgo-roman: GRANDGAGNAGE (II, 

120-121) reléve les t. 3 et 4 qu'il dit issus du 

lat. mus ou du néerl. muis; — FELLER, 
Notes 212 rassemble les mémes t. sous le pro- 
totype *museréce (auquel il convient d'ajouter 
lastérisque, car il s'agit d'une forme re- 
construite). Selon lui, -(e)rète et -(e)wéte 
constitueraient les résidus d'un ancien suff. 
"-eréce', et “muserèce", expliqué comme «ani- 
mal des champs ressemblant à la souris», 
aurait pour radical le lat. mus; — HAUST 

DL, mentionne les t. 2, 3 et 4 qu'il rapproche 
de l'afr. muset; tous ces dér. remontent pour 
lui au néerl. muis; — le t. ne figure pas dans 
HERBILLON, Éléments néerlandais du wallon 
liégeois. 

3 Pour -ogne « -anea (dans une région au 
n. de Ve), comp. 'araigne', not. 157 ARAIGNÉE. 

* Comp. *michoréne perce-oreille Mo 20 
(not. 150): les deux formes correspondent au 

t. 'muce-arégne' et résultent d'un crois' entre 
‘musaraigne’ et "muce-oreille" perce-oreille. 

5 DL *muzéte, “mii (sens fig.: v. n. 6); 

Lita. et Gloss. S'-Lég. *muzéte. 
é Les formes en -(e)wéte sont vraisemblabl' 

apparentées aux formes en -(e)réte: -(e)wéte 



(FEW 6/3, 247b typise en -ouerre), qui ne 
correspond à aucun suff. connu, est attesté en 
bordure de la zone -(e)réte. Les var. *muz réte 
et *muz'wéte dériveraient-elles d'un primitif 
*miz réce (FELLER; v. n. 2)? — V. DL *muz- 
rete, tmi- et “miz'wète, *mi-, “mu, *máü- 
(et sens dér.: l. verge d'enfant; 2. enfant 
délicat), LÉON. *museréte (ou *tchíp roule), 
Haust, Chestr. * miz'réte, CARL.? *muz réte à 
Ph 42, 52, Mass. id. Aj. VILL. *mizwéte au 
sens dér. de «petit brouillon, petit tracassier» 
(mot inc. de Scirus). 

7 L'altération de r en / (fréquente) a peut- 
étre été favorisee ici par l'influence des dér. de 
‘museau’. 

* Pour le passage de w à i dans l'entourage 
de la labiale m, comp. “mutiè(r)me > *mi- 
tié(r)me, not. 45 TAUPINIÈRE, n. 3. L'évolution 
inverse (labialisation de la voy. palatale i dans 
le voisinage de m) est plus fréquente: v., p. ex., 
ALW 1, c. 61 MIROIR (“mi- > *mu-) et, dans 
ce vol., not. 165 LIMACE (*/im- > *lum-). 

? Notation approximative d'un t. que confir- 
me Mats musu.ét musaraigne; mulot (sur cette 
confusion, v. n. 18), où Héi apparait comme 
la finale masc. correspondant à la finale fém. 
du liég. *muz wéte, 

'? V. sous FEW 21, 214a, nam., Jodogne 
*tchip'roüle, et aj. LÉON. “tchip'roule, DL 
“tchipète (Ve 31, 38). — Les t. B, 1-4 consti- 
tuent des dér. en “-ette' (1), “er-ette' (2), 
“er-esse" (3), '-er-euille' (4) du radical onom, 
t$ip-: comp. le verbe 'chiper', et les dimin. 
w. *tchip ler, * tchip'ter, * tchipiyi pépier, piail- 
ler, le subst. “tchipète grive musicienne (v. not. 
71, ADD.). Porter le t. B auprès des verbes 
FEW 13/2, 373b. 

H Forme hybride entre “tchip roiile et *miz- 
réte. V. aussi le t. *mirtchéte (n. 2). 

12 Genre noté par l'eng.: masc. à Mo 23; S 
1, 36, 37; Ch '1, 16, 43; Ni l, 72, 112; fem. à 
Mo 9; 8 19, 31; Ch 4, 6, 27; Ni '32, 33, 36, 
“54. Propr' 'sec-bec', ou l'adj. a le sens fig. de 
‘méchant’ (cf. 'sur-bec'). V. Copp. *sétch- 
bétch, f., musaraigne; m. ou f., personne aca- 
ridtre, DEPR.-NoP. *séc-béc, f., musaraigne; 
m. ou f, personne acariâtre; m., individu 
malingre. Dasc., Mamm. ajoute aux formes 
de l'enq.: *sétch-bétch S 32, 43; Ch 14, 23, 25; 
Th 2, 7; "sèc-bèc S 32, 35, 43; Ch 5. Porter le 
type FEW 1, 309b beccus. 
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13 Genre: masc. à Th 29; fèm. à Mo 58; Ch 
‘54; Th sauf 29; Ph “28. Propr' 'sur-bec', ou 
ladj. a le méme sens que dans “fé ‘ne seure 
mene faire une mine sèche DL (cf. 'sec-bec"). 
V. BAL et BALLE *sürbétch. Porter le mot 
FEW 1, 309b beccus. 

14 Propr' 'piquereuille', à porter FEW 8, 
455b *pikkare. L'appellation pourrait tirer 
son origine de l'aspect de la mâchoire de la 
musaraigne (= insectivore), hérissée de dents 
acérées. V. SiG. «piqueruelle» musaraigne; 
femme mordante, satirique, DUFRANE, Voc. 
«picuelle» musaraigne; femme médisante et 
vindicative, ainsi que HÉCART (Valenciennes) 
«picruéle» musaraigne. Corr. note seul' pikril 
enfant nerveux et mince (comp. le sens dér. de 
liég. “muz'wète..., n. 6). Sens fig. notés par 
l'enq. (seul sens connu aux pts entre crochets): 
‘femme méchante’ A ‘25; S 10; ‘femme surette’ 
A 2; ‘femme qui se faufile partout To 43; 
'mégére' A 1, “32. — Une solution étymolo- 
gique peut-étre meilleure consisterait a recon- 
naitre dans pikrwèl et var. une forme méta- 
thésée de *kiprwél, laquelle serait l'équivalent 
pic. de w. cipraul. 

15 pikrydl > kripyæl (métathèse des conson- 
nes p et k) ou, dans la seconde hypothése 
étymologique, kipryèl > kripyèl (antéposi- 
tion de r). 

ië On sépare ces trois mentions, dont le 
genre n'a pas été relevé, car on ne sait si -i,, -i 
représente l'aboutissement local de -éolu. 

17 Le tém. de To 43 donne une rép. tpivér 
Lei, ër), propr' "pivert" (v. not. 81). Il s'agit 
sans doute ici d'une altération du t. D. 

18 Dans le Tournaisis, on confond fréqu' le 
mulot (= rongeur) et la musaraigne (= in- 
sectivore) sous la seule dénomination "mulot: 
v. aussi not. 39, n. 5. Renseign' recueilli par 
J.H. confirmant qu'il s'agit bien de la musa- 
raigne: «petite souris à téte allongée que les 
chats ne mangent pas» To 48, 94. 

19 Réponses approximatives (rongeurs): 
l° "roussette souris": rósét s. Ve 24; "souris 
de(s) champs': To 7: B 11; ‘souris de jardin’ 
Ni 90 (?); 'campagnol' To 2. V. not. 37 SOURIS 
et not. 39 MULOT, ADD. (t. *scoton campa- 
gnol); — 2° "rate My 1, dont il est question à 
la n. 2 de la not. 38 Rar, et qui est l'appella- 
tion courante du mulot à l'est (not. 39), — 
L'enq. recueille aussi *suwéte Ni 90 (?): comp. 
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*suwéte chouette dans le domaine aclot; s'agi- 

rait-il d'une altération de *mus(u)wéte musa- 

raigne (aujourd'hui inc. dans cette zone) sur 

*suwéte chouette? — Compl" fournis par les 

lexiques: DEPR.-Nop. et DAsc., Mamm. “tò- 

pète (synon. de 'sec-bec"): comp. 'taupe' au 

sens ‘mulot (not. 39, C); Cort. “moustaye 

belette; musaraigne. L'extension de sens sur- 

prend: cf. not. 34, n. 1. 

47. HÉRISSON (carte 24) 

Q. G. 431 «le hérisson». 

HÉRISSON 
"itegon" 

"urecon" 

"Himecon* 

*ourécon" 

^érecon* 

"aregon 

Agaatinaton de Pari, dmieGai: "ninm", eti 

Agustini de Tam. défitsi: "Hroçon!, eu 

Les formes belgo-romanes (t. 'érigon') se 

caractérisent par la chute de la voy. préto- 

nique interne (comp. “lim'con, *lu- limace, 

not. 165)!. Le tableau les classe d’après le 

timbre de la voy. initiale: i (I), peut-être sous 

l'influence du k palatalisé; u (II), qui apparait 

comme une var. de i (comp. alternance i/u 

devant r dans écureuil’: not. 40)? ; « (III), qui 

est une altération de 43; è UNI, comme en 

français, d’où ie (V), après diphtongaison w. 

de é entravé par r + cons. 
De nombreuses formes connaissent l'aggluti- 

nation de l'article défini (Téregon' > ‘le lére- 

con?) ou du a de l'art. indéfini ("un éregon' > 

"un néregon"). Les zones concernées ressortent 

C TOMER | 
CARTE 24 

| 
| 

e 

sur la carte grâce a deux t. de hachures. Qqs 
formes ont, comme en fr., l'initiale aspirée. 

© BRUN. Eng. 830; FEW 3, 238ab eri- 
cius; PALW 2, 3. 

I. 'ireçon...'. a. tir'gon, “fr... -chon": irsó 

Ch 63; Th 46-54, 64, 72, 82; Ph 69 (enq. 
compl.; i- J.H.), 81, 84; D '129; Ne 22, 23, 

24, 31, 32; Vi 2 | -à Vi 8, 25 | irsó Th 62; Ne 
43 | i- Ch '64; Th 24, 43, 73; Ni 33; Ph '13, 
"21, 40, 45, 69 (J.H.; v. i-), 79, 86; D 123-136, 
‘141; Ne 11,12,38, 44, 51, 57 | -à Vi 6 | irsò 
AT74)L-A2|F A 12 (ou nir- selon enq.) | 

b. *lirgan^: /irsà Ne 60, 63 | -a Vi 13 | 
-ay Vi ‘21, 22 || c. *nir'con, *nir-... -chon, 
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*nich'ron*: nirsó Ph 6; Vi 16 (-a.) | nir- Ph 54; 
Ar 2 (ou -à) | -$ô A 12 (ou ir- selon enq.) | 
nisrò To 37 | -à, To 6 | -és To 27. 

II. Ne. a. *ur'con, *hur-, *ôr-... -chon?: 
ursó S 19, 31-37; Th ‘2, 14; Ma '49; B 27 (ou 
lur- selon enq.); Ne '8, 9 (ou lur-) An Ne 14, 
15 | -oy Mo 44; Ne 27 | hursó Ne 16 (M. 
Léonard) | ür- B 28 | ür- Ma '48 | ursó To 58, 
“71; A '20, 37 (ou ~ a pikó!?, ordinair"); Mo 
1,9, 17 (ou /umsó néd.), 20, 23, 41, 42, 79; S 1, 
6, 13; Ch 27 (Fé Philippe, v. (/)yérsó) | -é^; To 
94 | 4,0 Mo 37 | ürsô To 99; Mo 64 | -;0 To 78 
|| b. *Iur'con, -ü-, -é-, *lár-!' ... +lum'chon!?: 
lursó D 34, 64; W 10, 30, '42; H 46-50. 68, 
77; L 1, 2, 7, '8, 14-39, 66, 85, 101-116; Ve 35, 
39, 40 (à Challes, v. /@r-), 41-47; My 2, 4; Ma 
1-29, 34, 36-43, 747, '50, 51, 53; B 4, 7-12, "14, 
16-24, '26, 27 (ou ur- selon enq.), 30, 33; Ne 9 
(ou ur-), “17, 26, 33, ‘34, 49 | -ó^ L 4; Ve 24 | 
-ó" L 61 | -à, Ve 26 | -ôy L 94 | -oy Ve 31, 32 
(ou -ó13) | | =ó, Ve 8 | -ó L 43; Ve 6, 32 | -å W 
13; H 8 | -à, Ne 47 | -à. Ne 76 | lérsó W 35, 
36, 66; H 1, 2, 21, 26, 27, ‘28; B 5 | -o'y Ve 
34 (ou ó^!3) | -ån W 63 | lèrsò L ‘64; B 2,3] 
lúr- W “39 (ou -à selon enq.) | /ür- W “56; H 
67; L 45, 87; Ve 37, 38; My 3; B 6, 15 | -òy 
Ve 1, “15; My 6 | ['limagon”] lum- A 44, 50 
(^ a pikó), '52 (id.), 55 (id.); Mo 17 (néol., ou 
ursò) || c. *nur'con: nursó Ch 26; Ph 16. 

HI. "ouregon, -ri-...". a. *our'con, *hour- ... 
-chon, *oüricon, “hou-!4: «;rsó Vi 35 | &r- Mo 
38 | hur- Vi 46 | ursó S 10 | uri- Vi 37 | ùri- Vi 
43 | huri- Vi 47 (h- asp.?) || b. *loür'gon!* ...: 
láirsó Ve 40 (ville et Lod., v. /ur-); My 1 (-ôn): 
Vi "36. 

IV. ‘éreçon, -ri-. *ér'chon, *ér-, tèricon, 
tés, *hé-... -chon: èrsò To 13 | ér- To 28 | 
érisô Ne 65, 69 | é- No 2; To 1 (“è5); Th 5, 25 | 
-$8 No 1, 3; To 7, 73 Cà) | | hérisó Vi 38 | -a, 
Vi 18. 

V. 'ièreçon...'. a. *iér'con ̂, tjur-... -chon: 
yérsó S 29; Ch 16, 27 (v. lyér- et ur-), 154; Ni 
38, 45, 72; Ph 15, 54 | yur-!9 Th 29 | yérió A 
13, 28 | &r- To 24 || b. *liér'con: /yérsô Ch 
27 (v. yér- et ur) || c. *niér'con, “gnèr-!”, 
*gngnér-!*, *gnir-, *gnur-... «chon: nyérsô, 
ñer- Ch 4, 28, 33, 43, 61, 72; Ni 1, 2, '5, 6-9 
(-e-), 11, 17 (-é-), 19-26 (-e-; -à, Ni 20), 28, 36, 
39, 61, 80-112; Na ...; Ph 16-42, 53, 61; Ar 1; 

99 

D 7-30, 36-58, 68-84, '85, 96, 101, '103, ‘104, 
110, 113; W 21, 59 (-à); H 37, 38, ‘42, 53, 69; 
Ma 35, 46; Ne 4 | ñyér- D 120 | nüér- D 94 | 
üüér- W 3; H '39 | Air- Ne 20 | Bur-!9 Ne '5, '6 
| nyérsó, fiér- To 39 (-60), 43; A '18 | n;vèr- To 
4819. 

' Pour BOURCIEZ 18 b 2, la voyelle se 
serait maintenue en frangais sous la forme 
d'un i devant k + i en hiatus. Par contre, pour 
FOUCHÉ 487, *ericiône > réguliér' afr. ire- 
gon (forme non citée FEW 3, 238), comme 
dans sospeçon (suspicione), hameçon (ha- 
micione), et frm. hérisson avec i est une 
forme refaite. Pour FEW, Lc., le fr. hérisson 
est un dér. roman de l'afr. eriz (« simple 
ericius), car *ericiône aurait donné “er- 
çon, — Les formes belgo-romanes remontent 
bien a “ericione (non à eriz + suff.) et 
correspondent au prototype ‘erçon' recons- 
truit par le FEW. Il semble qu'une alternance 
semblable à celle qu'on observe dans la finale 
-icióne (où i + k > tantôt i, cf. fr. hérisson, 
tantôt une voy. caduque, cf. w. 'er(e)con', fr. 
sospecon, soupçon) affecte aussi le double suff. 
-ilióne (où í + / > tantôt i, cf. fr. pavillon, 
aiguillon, cornillon, chátillon, tantôt e, cf. w. 
pawyó ... (not. 129), awyò... (not. 9), kwèñð, 
Césyó). 

? V. en effet l'alternance “iregon / u-' chez 
CAMBRESIER, SIGART, HÉCART (Valenciennes), 
HAUST, Chestr. 

3 Les formes en -u-, sporadiques, apparais- 
sent toutes dans le voisinage des formes en -u-. 
Peut-étre ont-elles subi l'influence d'une autre 
famille de mots: v. n. 14, 

^ En syllabe fermée, e initial (< ë, ë, i lat.) 
> è BOURCIEZ 93: cf. la forme reconstruite 
par le FEW (n. 1). 

* Sur l'origine de ce /i-, v. A. GREIVE, Ety- 
mologische Untersuchungen zum fr. h aspiré, 
Heidelberg, 1970, 23-4. 

© CAMBRESIER *irson (ou *urson) (aujour- 
d'hui liég. */urson, "ur con), Haust, Chestr. 
*hirson (connu de Goff., mais général! "ba, 
son), BALLE et BAL *irson, Mass. *hirson [h- 
muet] Sic. “irchon, *u-; Derm. *hirchon [h- 
muet}, HÉCART (Valenciennes) *Airchon, *hur- 
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lid]. — D'après VEH, l'hiatus est maintenu | son. — Les formes en «ur», ùr- ont sans doute 

("le iregon', et non 'Tireçon') à Ne 24, 32; v 

aussi Goff. *hirson [Ne 33] dans Hausr, 

Chestr. 
7 Aj. LiÉG. “lirsan, 
5 Mars et BOURG. *nich ron; la séquence $r 

est le résultat d'une métathèse (nir$ó > nisrò), 

qu'explique peut-être l'influence de 'nicher'. 

9 DEPR.-NoP. et DAsc., Mamm. *urson; 

CAMBRESIER, SIG., HÉCART: v. n. 6; REN. 

“urchon, — L'hiatus est maintenu (“le uregon") 

à Ma 48; B 28; Ne “8, 9, 15; v. aussi, dans la 

mème zone, qqs formes en A-. 

10 Sous l'influence des formes voisines "hum - 

chon a p.: v. n. 12. 
11 DL +lurson, *lureçon, WistMusS *lurson, 

HAUST, Chestr. id. (-an DASN.). 

12 Littéral! "limagon', résultat d'une attrac- 

tion paronymique, d'où la spécification «à 

piquants». 
13 Selon la position: ALW 1, c. 39. 

14 VILL. «ourson», SCIUS *oürson 1. our- 

son; 2. hérisson (ou il faut distinguer deux 

entrées) et “lotirson hérisson. Ajouter PIRS. 

+oûrson (ou *gnérson), Gloss. S'-Lég. “hour- 

été influencées par ‘ours’ et dér.; celles en Aur- 

(Vi 46 et Gloss. S'-Lég.) l'ont peut-être été par 

la famille de *Aoursu ébouriffé (v. notam' 

HAUST, Chestr. et Gloss. S'-Lég.) et *hoursir 

(Gloss. S'-Lég., qui note «-ir»), “hourissi 

(LiÉG.) grelotter, frissonner, dér. en "Aler" du 

mème thème: plusieurs représentants de cette 

famille figurent FEW 16, 757a, frq. *hulf- 

tia. 
15 Nam. ancien *iérson (d'après GRANDG., 

aujourd'hui *gnér-), Dasc., Mamm. *iérson S 

19 (enq. ursó); Ch '5, '6, 16. 

16 Les formes “(miur'yon apparaissent 

comme intermédiaires entre "(Mgr con et 

+(n)ur'çon. — CARL.! et Dasc., Mamm. ajou- 

tent *iurson S 29 (enq. tièr-). 

17 LÉON., PIRS., COPP. “nièrson, *gnér-. 

18 Par épaississ' du À. 

19 Autres rép.: 1? "porc épic": pòrk épik To 

2; — 2° 'pourceau d'Inde': parsò d égr To 7. 

Ce t. s'applique ordinair' au cobaye: il a aussi 

été noté avec le sens 'sanglier' (cf. not. 26, 

n. 9). 

48. PIQUANT (du hérisson) 

Q. G. 431 «le hérisson a des piquants». 

En général, dérivés de verbes signifiant 

‘piquer’: “piquer" (A), “poindre" et fréquentatif 

en (Aler (B), 'estichier' (C). Qqs suffixes sou- 

lévent des problémes d'identification. — Par- 

fois, 'épine' et, moins souvent, "aiguille". 

On comparera cette not. aux not. 21 PIQUER 
et 9 AIGUILLON, ainsi qu'à la not. AIGUILLE (de 
sapin) (vol. ult.). 

A." 1. “pike: pik Vi 35. 
2. *picot, -cót, -cout? ...: pikó A 2, 7; S 1, 

19, 31-37; Ch; Th ‘2, 24, 29. 46, 53, 64-73; Ni 
1, 11, 33, 39, 90, ‘102, 112; Na 1, 44-135; Ph 
6, 15, '21, 33-42, 53, 54, 69-86: D 7-40, 72, 73, 
a “85,96, 113, 129; H 1, 38, 39,42, 69, 777; 
L 116; B 4, 6, 16; Ne "22, ‘23, 31, 32, 33 
(Goff.), 47, 60-65; Vi 13, 16, ‘21, 22, 27 | pi- 
Ni 20; Na 19, 20, 22, 23; Ph 16; H 37 | p H 
27 | pé- Ni 2, 17, 45, 61, 80, 85, 93; Na 6 | piko 
No 3; To 37; Mo 1, 23, 79; S 6, 10; Th 5, 14, 

25, 43, 54, 82; Ni 36, 38; H 726; Ne 76 | -kó 
To 24, 58, 71; A 1, '20, 37, 44, 50,52; Mo 9- 
20, 37, 64; S 13, 29; Ni 72; D 132; Vi 8 | -ó 
{probabl! légèr' plus long que le précédent] To 
13, 28 (ou -à), 99; A ‘10, 55; Mo 44, 58, 79 | 
sé; é; To 73, 78, 94 -č To li -,ó To 27 | 
-iu To 39 | pika To 48 | -u To 43; A 12, '13, 

“18, '20 Gët, 
3. *pikiô3: pikyó Mo 41 (ou -kyà), 42. 

4. *pica: pika Ar 1; D 46, 58, 64, 68, 81, 

101, ^103, ‘104, 110, 123, 136; Ve 37, 40 (mais 
-à à Stav.-ville), 42, 44; My 2-4; Ma 24-53; B 

7-33; Ne 4, 5, '6, '8, 11, ‘12, ‘13, 14-16, 17, 
20-26, 33, '34, 39, 49, '50, 51. 

5. *picant...: pikà A 12 (-a,); Ni '5 (pé-), 98 

(pé-); Na 127; Ph 45, 61; Ar 2 (-à); D 94, 120, 
123; W 1 (-6), 35-36, (-0); H 46, 68; L 1 (A. 
Gobiet et C. Déom), 85, 101; Ve 35, 38, 40 

(ville), 41, 47; My 1 (-àp); Ma 1, 12, 20, 40, 

53; B 2, /3, 5; Ne 9, '38, 43, 44, 49, 57, 69; Vi 



TOME 8. — NOTICES 48-49 101 

2, 6. 18 (-a,), ‘21, 25, 36, 37-47 | pikyà Mo 41. 
6. *pitchion, -tchàn*: pié yö To 6 | -éà To 2, 

7 
7. *pikeron, An, 5: pikrò Th 62 | A. No 2. 
B.5 |. *pondant, *pwindant, -ont: pòdò L 1 

(C. Déom, v. pikò) | pwèdan W 63 | -ô H '42, 
53. 

2. *pondion, -an, “pontion, -an”...: pòd'yò 
L 106, 116 (pà-) | -gö H 49; Ma 2 | -gå H 50 | 
-dyà L 113 | -gä L 114 | pwè- H 8 | pòtyò Ma 
3,4 | -yò Ve 39 | -ëò Ma 9 | -Ga L 87 (pan). 

3. *pontia: póca H 67. 
C. 1. *stitchon, -an?...: sricó W 10, 21; 

Ni 20 (Ard.: sti-) | sté- Ni 19; W 3 | sticá W 13 
l-a, Ni 20 (sté-; stidò à Ard.) | stícá L 1 
(C. Déom et A. Gobiet), 39, 66 | -à Ve 31. 

2. *stikion?: stikyò H 2. 
3. *stitcha !? ...: stica L 19, ‘32, 43, 61, 94; 

Ve 1, 6, 8, 15, 24, 26, 32, 34 (sté-), 40. 
D. "épine'!!: Ni 20 (Ard.), 61, 107; Na 30; 

W 30, '39, '42, ‘56, 59, 66; H 21; L 4, 7, 8, 29, 
35, 45, 94; Ve 24; My 6; Ma 53. 

E. 'aiguille'!?: Ni 26; Ma 19; Ne 1113. 

! Déverbal (1) et dér. en '-ot' (2), "-eau' (2, 
v. n. 3) (3), "ail (4), ant (5), illon? (6), 
"-eron' (7) de "piquer". V. FEW 8, 452a *pik- 
kare(1), 455a (2), 453a (4: à séparer de '-ard"), 
452b (5), 453a (6), 455b (7). 

? Noter la grande extension de ce dérivé. 
V., au sens (petit) bout pointu (en gén.)'; d’où 
'aiguillon, épine ..." DL, Pirs. (qui note aussi 
le sens ‘piquant du hérisson’), LÉoN., BAL, 
Corp. DEPR.-Nop., COTT., etc. 

* Dër. en “-eau' ou, peut-être, en "-ot': l'infi- 
nitif *piquer' a en effet la forme pikyé Mo 41, 
-kyé Mo 42. Comp. pikyò Mo 41, classé sous 
‘piquant’, 

* Cf. Mass «pitchant». Var. picó To 7 pour 
'aiguillon' (v. not. 9, D, 2). Aux pts de l'ex- 
trème o., /ô/ connait des var. A -à,. 

* Dër. plus largement attesté au sens 'mous- 
tique, cousin': v. not. 136-137, C. 

* Dér. de 'poindre' (1), 'poindiller', “-tiller" 
(2, 3). Pour le premier, v. FEW 9, 598a pün- 
gére; pour les deux autres FEW 9, 576a 
püncta. — Suffixes: sous 1, suff. “ant', où ô 
est une var. de /à/ (ALW 1, c. 9 CHAMBRE, 
C. 52 JAMBE, etc.); sous 2, il s'agit vraisem- 
blabl' partout de '-illon', même si on trouve 
-à, -à en des pts ou /ò/ se présente général' 
sous la var. à (ALW l, c. 76); 'poindillon' 
offrirait, comme 'fouillon' taupe (not. 44, 
n. 3) un trait! particulier du suff. (sous Vin- 
fluence du y?); sous 3, suff. "ail". 

? V. DL *pondiant, s.m., piquant, pointe [L 
113]; *pondion, s.m., piquant [L 106]. 

8 Dér. de 'estichier', w. “stitchi (var. *sriki 
expliquant le der. de H 2) 1. intr, pointer, 
faire saillie; 2. tr., piquer; FEW 17, 232 *stik- 
kan. — Suffixes: sous 1, sans doute '-on' (cf. 
n. 6, à propos de “-illon"); sous 2, “-illon'; sous 
3, Tat, 

? DL donne seul! *sritchant, adj., pointu, 
saillant; *stitchon, s.m., échardonnoir (H 38; 
L 39); *stikion (G), sm., bâton avec une 
pointe de fer. 

19 DL *stitcha notam' objet pointu ou sail- 
lant, pointe, saillie, aspérité, Wisim. “stitcha 
pointe, piquant (lès ~s dè lurson). 

11 Formes: v. ALW 1, c. 35 ÉPINE. Aj. spin 
Ni 20 (Ard.) et var. spin (-é-) Ni 107; spen (-é-) 
W 66; (-i-) Ma 53. 

12 Formes: v. ALW l, c. L 
13 La carapace de piquants s'appelle: 1. *ra- 

he: rah Ve 32, 34. A classer FEW 10, 86b 
“rasicare, ou figure trahe, -che teigne, 
gourme; 2. *croufe: i r'va è s' ~; c'ést come 
on lonhyè d' pontions [comme une pelote de 
piquants: v. DL +/onhé, FEW 4, 162a *glo- 
miscellum]Ve 39. Lesens premier de *croufe 
est ‘bosse, gibosité'. V. DL, Vitt., SCIUS et 

| FEW 16, 396b, limbourg. kroef. 

49. CORBEAU (carte 25) 

Q. G. 496 «croiriez-vous que nous avons un corbeau apprivoisé?» 

“cwèrba, A A. *cor-, “cour-... est larg! corbeau (Corvus corax) n'est plus guére connu 
répandu, mais la réalité à laquelle référe le | chez nous, le mot peut s'appliquer au freux 
type varie selon les pts. Comme le grand | (Corvus frugilegus) par opposition à la cor- 
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CORBEAU 

*cwérbà. A. ud 

^riarbà, A A. * cwâr- 

“core. A 

*ròrbô, * caür- 

e$9o000 

"corneille" 

Home" pott 

zzi e œ -*» "cortas". terma genirique loormeille" ex "che nesans 

neille (Corvus corone), à laquelle on réserve un 

dérivé du lat. cornix (v. not. 50). Mais 

parfois, les deux corvidés étant trés sembla- 

bles, ils sont confondus sous une seule appel- 
lation: 'corbeau' ou un dér. de cornix. Qqfs 

enfin, les deux mots sont dits parfait* synony- 

mes. Pour ces distinctions, on se reportera à la 

carte (hachures) et au tableau (précisions entre 

parenthèses et réponse “corneille" pour tra- 

duire fr. corbeau). 
Le Pays de Herve possède un t. original, qui 

serait, selon Haust, un dér. en '-ard' de l'ail. 

Krahe corneille. L'enq. note sporadiqu' des 

noms affectueux du corbeau apprivoisé: *ewák 
et *crok, censés reproduire le croassement; 

*colá, hypocoristique de Nicolas. 

* ALF 324; ALLR 176; BRUN., Enq. 368. 

A. E. tcwèrba, A. A... ̀  kwérbà W 21; H 

21, 27, 28 (et *cwák); L 61, 85, 87; Ve 31, 34- 
39, 40 (à Challes et Lodom.), 41-47; My 3-6; 

Ma 20; B 2-11 | -a, -å Ni 19-20 (-er-); D 34, 
64; W 1, 10, 13, 30, 35, ‘36, '39, '42, '56, 63, 
66; H 1-8, 26, 37-53, 68, 69; L 4, 35, 45, 106, 
113, 116; My 2 (r-); Ma 2-12, 19 (ou 'cor- 

OME | 
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neille’), 24 (id.) | -ó H 67; L 1, 2, 7, 14, 29, 39 
(-er-), 94, 114; Ve 32 (-0); Ma 29 | -ó L ‘32, 43, 

66, 101 | -ó Ni 2; D 15 (-er- ou -ar-); L 19 (ou 

“crahò). 
II. tcwarbai, A. A... *cewár-?: kwarbä D 

96; Ve 40 (ville); My 1; Ma 40 (ou 'corneille"), 

42, 51, 53 (id.); B 12, 714, 15-21 | -à W 3 |-ò, 
-ó Ch 33; Ni ^5, 26, 28, 39, 45, 93, 98, '102, 

112 (ou -ar-); Na 1, 30, 69-84, 112, 127, 135; 

Ph 61; Ar 1; D 7, 15 (ou -er-, mais plus 

souvent 'corneille), 58, 84, 101; Ma 39; Ne 

14, 16 | kwarba B 24 (ou 'corneille") | -ó W 59 
(-ar»); Ph 33 | -ó Ni 11 | -o Ph 42 | -ó, -ó Ch 
'54. 61, 72; Ni 6, '9, 17 (-ar-), 61, 80, 85, '97, 

107 (-ó,), 112 (-ar- ou -ar-); Na 6-23, 44-59, 

99-109, 130; Ph 16, 53; D 94. 
III. a. *corbá, Ai... kórbà Ne '50; B 22 

(J.H.; -å enq. compl.), 23-30, 33 (et *colá) | 
korbó Ph 81 | kòrbò, -ó No 2; To 13 (rare, car 
souvent, on ne distingue pas entre corneille et 

corbeau, q. 537), 27, 37, 43, 58; A 1, 12 (ou 

'corneille); Mo 1 (et *ewák), 9, 17, 23 (id.), 

42, 58, 79; S 1, 6, 10 (-or-), 13-37; Ch 16, 26, 

43, 63; Th 72, 5, 25, 29, 43, 46 (-or-), 53-72, 73 

(-or-), 82; Ni 33; Ph 54 (-ór-), 69 (J.H.; -ó enq. 
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compl.) 79, 84, 86; Ar 2; D 136 (ou 'cor- | 
neille’); Ne 33; Vi 2-8 | -& Th 14 | -6, No 3| -é; 
To 1, 39 | -& To 73 | -&, To 78 | -&, To 94 || 
b. *côrbô, *coür-...: kórbó, A kór- Ch ‘64: 
Ph 37; Ne 63, 65 (-ò) | kór-, kùr- Ph 6, 15, 45 
| kür- Ch 4, 27, 28; Th 24; Ni 36, 38 (-0,), 72 | 
kdr- Ni 1, 90. 

IV. *carbó*: karbò, -ó To ‘71, 99: A 720, 
37-60; Mo 20, 37 (t. genéral q. 537), 41 (ou 
ancien' -yó ['-eau']). 44, 64; Vi 13-37, 38 (-à), 
43 (-àr-), 46, 47. 

A". *corbéle*: kòrbèl No 1. 
B. *crahá, -65: krahó Ve 1, '10, 24, 26 | -ó 

Ve 8 | -6, -ó L 19 (arch., et A); Ve 6. 
C. tcwak”...: kwak Mo 1 (et A), 23 Gd), 

64 (à Angre q. 537); W 59 (q. 537); H ‘28 
(= gros corbeau, et A) | kwak L 35 (= gros 
corbeau qu'on apprivoise). 

D. *erok?: kròk Na 30 (= grò kwarbó 
q. 537). 

E. *colà?: kólà B 30 (et A). 
F. 'corneille'!? To 2-24, 28 (kòrney), 48; A 

2-7 (kòrnay), '10, 12 (ou A), ‘13, “18, 28; Na 
116, 129; D 15 (plus fréquent que 4), 30, 40, 
46 (t. genér., ou A), 68, 72 (kwarnay), 73, 81, 
110, 113, 120, 123, 132, 136; Ma 1, 19 (ou A), 
24 (id.), 35, 36, 40 (ou A), 43, 46, 53 (id.); B 
24; Ne 4, '5, 9, 11, 15, 20, '22, 23, 24-32, 39- 
60, 76. 

' Dér. roman: afr. corp. (« lat. corvus) 
+ suff. -ard' (ou -ald?); FEW 2/2, 1239a 
córvus interprète la finale comme l'abou- 
tissement de -ald (v. aussi le commentaire, 
1240a), sans doute à cause des graphies anc. 
en -aut, -eauld. — Pour la diphtongaison du ô 
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entravé par r + cons, comp. ALW 1, c. 5 
BORGNE. — Qqs var. ont été relevées à la 
q. 537 «corneille» (réponse ‘corbeau’: cf. intro- 
duction): kòr- (kwar-) B 24; kar- (kór-) To 58; 
A 1; kur- (kür-) Ch 27; -6 (-0) To 37; W 59. 
On a négligé qqs var. mineures. 

? Pirs. *ewárbó (EH *cwar-), LÉON. id. (ou 
* colas). 

3 BAL *corbô freux (EH *coür-), DEPR.- 
Nop. *corbó, DASC., Ois. id. terme générique, 
le grand corbeau étant inconnu dans le Centre. 

* V. LitG., Gloss. S'-Lég. *carbó, REN. id. 
“ Cette forme apparait comme hybride entre 

‘corbeau’ et 'corneille'; cas semblable à la not. 
50, 4°. 

* FEW 16, 352a, mha. krahe (» all, 
mod. Kráhe corneille), d’après Haust, BDW 
12, 146. 

7 Le t. est plus largement répandu: 1° pour 
rendre le cri du corbeau, v. DL, Scius, PIRS., 
LÉoN., BALLE, Corp., Mass. (d'où *cwáker, -è, 
*cwák'réye, -iye LÉON., Pirs., Mass.); 2° au 
sens ‘corbeau’ DL, Pirs., LÉON., Corr. FEW 
2/2, 1599a kwa-. 

* Sens inconnu de 
krokk-. 

? Sens relevé pour Namur, Perwez, Charle- 
roi, Mons par FEW 7, 110a Nicolaus. Let. 
correspond à 'colard', de '(Ni)col(as) (par 
apocope et aphérèse) + '-ard'. — On trouve 
le méme t. comme désignation du geai et du 
loriot (not. 53, D; not. 54, B en composition), 
ainsi que du coq (vol. ult.). 

19 Formes à la not. suivante. On indique 
toutefois la forme lorsqu'elle n'a été fournie 
qu'avec le sens ‘corbeau’ (pas de rép., ou 
mention «inc.» à la q. «corneille»). 

FEW 2/2, 1359a 

50. CORNEILLE (carte 26) 

Q. G. 537 «corneille; choucas». 

Le lat. cornix avait formé un dimin. cor- 
nicüla. Une réfection en -icüla explique la 
plupart des formes romanes, en particulier le 
fr. corneille et les formes belgo-romanes!. 
'corneille' s'applique au moins à la corneille 
noire (Cornix corone), sauf lorsque celle-ci est 
désignée par 'choue', originel! ‘choucas’ (v. 
not. 51); le terme est parfois devenu générique 

et désigne alors indistinct' toutes les espéces de 
corvidés (cf. extension de sens analogue pour 
'corbeau', not. 49). 

En addition: corneille mantelée. 

* FEW 2/2, 1190a cornicüla (sous b et 
cl. 

A. L a. *cwérnéye, -éye- ...: kwèrnèy D 30, 
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pol 

*cwérnéye, séyé 

tewarnèye, -éye, -éye, *ewär- 

*cornéye, -éle 

*ewérnaye, -Aye 

*ewarnaye, -dye, *ewár- 

*cornaye, -ale 

*cwerbéye 

*ewéernéye-agaácé 

‘corbeau’ à la q. 537 «corneille; choucas»; cf. carte 25. 

"corneille = "corbeau? |m e 0 e0000 
pra 

"corneille", terme générique Ceorbeau' et "choue* inconnus) 

SINOTIVA V1 JA ANÒLISINONIT SV'LLV 

Ï “tchawe, -d-, A -ô- 

l *cawe 

1 * tchawéte, *tche-, teho- 

Ò * tchówe-cwarnéye 

A “tchak, “tchak'trèsse, -téy rèsse, “tchatcha 

x *mahot 

ki 2 EJ 
h ns D A C na 

i B km 

— —————— o E —D 



34, 64; W “56; L 1, 4, 7, 19, 35 (grisâtre | 
[corneille mantelée]), 45, 66, 101 (dans ~ di 
rosé; sinon 'corbeau'), 113; Ve 6 (-ar-), 8 (-ay), 
31, 35-39, 40 (Lod. et Franch.), 41, 42 (-ey), 
44; Ma 2-12, 20, 24 (-éy), 29; B 2-7 | -éy W 30, 
'39, 66; H 67; L 94, 114, 116; Ve 26; Ma 19 
(ou 'corbeau"). 

b. *cwarnèye, -éye, -éye, *ewár-...: kwar- 
néy D 7, '10, 38, 46; Ve 40 (mais -ér- Lod., 
Franch.); My 1 (J. Bast.; v. -ày)? | -éy Ni 28 
(dans éôw ^ 3) | -éy Ma 1 | -6y, -éy Na 101, 
116, 127, 129; D 15, 25, 40, 73 (corneille, mais 
-ay corbeau*) | kwärney Ma 39 | -éy Na 99. 

c. *cornèye, -éle...: kôrnèy To 43; A '10, 
12, ^13 (ou -ay), ‘18; Mo 23; S 10; Th 5, 14; 
Ph 15; Vi 18, 25 | -ey L 39 (-or-); Vi 18, 25 | 
-£y To 13 (ou corbeau), 24, 28, 48 | kurne, 
Ch 4 (peut-être?) | kórnél No 1 (-or-), 2, 3; To 
l, 27, 73 (-ór-), 94 | -el To 78 (-or-) | -el To 7; 
Mo 64 | -ël To 6. 

Il. a. *cwérnaye, -âye: kwérnay L '32, 43, 
85; Ve 1, 32; My 3, 6; Ma 51 (ou kwar-); B 9 | 
-ay H 69 | -fial" Ve 24. 

b. *cwarnaye, -áye, *cwár- ...: kwarnay Ch 
33 (-ay); Ni 93; Ph 53; Ar 1; D 36, 58, 68, 72, 
73 (corbeau, mais -éy "corneille”), 81, 84, 94, 
101, 113; L 61; My 2, 4; Ma 35, 36, 40-46, 51 
(ou kwèr-), 53; B 12 (ou 'corbeau'), 15-22, 
30(7); Ne 4, '5, 9, 11 (-dr-), 14-16 | -ày My 1 
(H. Cun.; v. -éy) | kwärnay D 96 («femelle du 
corbeau») | -ay Ch 61. 

C. *cornaye, -ale ...: kôrnay A 2, 7, '13 (ou 
-éy), “20 (-ày), 28; S 6 (-áy), 29; Ch 16, 26, '64 
(-ór-); Th 29; D 110-132, 136 (ou corbeau’); 
B 27 (enq. compl.; -ór- J.H.), 28, 33; Ne 20, 
“22,723, 24-33, '38, 39-44, 47 (corbeau; ptit ~ 
corneille, choucas), 49-51, 57 (-áy), 60, 63, 69 
(-ór-), 76; Vi 16, 22, 38 | -al To 2. 

A”. “cwèrbèye”: kwèrbèy L 87. 
B. “cwèrnèye-aguèce": kwèrnèy agés H 68. 
C. 'corbeau' To 13 (ou A, mais souvent, 

pas de distinction), 37, 58; A 1, 37 (et nwar ~, 
par opposition à gri mátyó corneille man- 
telée), 50, 52, 60; Mo 20, 37, 41; Ch 27 (terme 
génér.); Th 53 («pour tout ce qui n'est pas 
čaw»), 62 (ou éaw); Ni 2, '5, 6, ‘9, 20, 45 (seul 
nom connu); Na 30, 107; Ar 2; D 94 (ou A), 
136 (ou A); W '8, '9, 21, 59 (?); L 101 (v. 
kwèrnèy); Ve 47; Ma 19 (ou A); B 11, 12 (ou 
A), 17, 23 (J.H.; pti ^ enq. compl.), 24, 27 
(ou A); Ne 65; Vi 2-8, 21, 27-37, 47. 
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D. 'choue': v. pts en italique à la not. 51 
CHOUCAS. 

! Le FEW analyse les formes en -êye, -éye 
(ici sous I) comme l'aboutis! du dér. en 
-icüla, mais réserve un alinéa aux formes en 
-aye, -aye (ici sous II), lesquelles résulteraient 
d'une autre réfection, en -acula. La réparti- 
tion géographique de la finale -aye, -dye, vol- 
sinant dans l'ensemble du domaine avec la 
finale -éye, -éye, engage à considérer plutôt 
-aye, -àye comme une var. de ‘-eille'. Pour 
l'ouverture de la voy. en -a- dans -icula, cf. 
ALW 1, c. 6 BOUTEILLE (deux zones assez 
restreintes). 

? ViLL. et Scius donnent *cwarnéye. 
3 V. not. 51 CHOUCAS, A, 3. 
* Ce qui rétablit l'opposition, perdue suite 

à la disparition du t. ‘corbeau’. 
5 C'est du stade kwérnaly (antérieur à la 

désarticulation du /) qu'il faut partir pour 
expliquer kwèrmal, par antéposition du y. 

5 Perception analogue pour le crapaud et la 
grenouille, pour le hibou et la chouette: v. 
commentaires à ces notices. 

? Forme hybride issue du croisement de 
‘corneille’ et de 'corbeau'; cas analogue a la 
not. 49, 4°. 

8 "agace" pie (cf. not. 52, A) précise sans 
doute qu'il s'agit de la corneille noire (et 
non de la corneille mantelée, au dos gris). 

ADD. Corneille mantelée (Corvus cornix 
cornix). Oiseau de passage, contrair! à la 
corneille noire, dont elle se distingue par le 
plumage gris. 

1° "corneille griset: k. gris To 6 (s'opposant 
à k. nar); — 2° 'gris-manteau'?: gri mátya 
S 31; Ch 63-64 («corbeau gris»); Th 24 
(q. 541); Ni 72; Ph 42, 45; -à Mo 44 (gre); Th 
46; -0 A 37; -ó A 1, 50; S 1; «-iau» To 99; A 
To 1 («espèce de corbeau»); "blanc+--"3: blä 
mátya Ni 28; — 3° "corbeau d'hiver: kwérbá 
d ivyér H 8; ---d ivyér W 21 (gris)*. 

! V. aussi DFL “grise cwérnéye (s'opposant 
à *neüre c.). — Aj. *blanke c. B 4, DFL. 

2 BALLE, Bar, DEPR.-NoP. et DAsc., Ois., 
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Copp. *gris mantia, DELM. “gris mantiò, etc. 
FEW 6/1, 274b mantus. 

3 V. aussi DFL “blanc manté. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

+ Pour la corneille noire, v. DEL *neüre 
cwèrnèye, *cwérbà d' marasse [littéral' c. de 
marécage, cf. FEW 16, 516a marasch]. 

51. CHOUCAS (v. carte 26) 

Q. G. 537 «corneille; choucas (espèce de petite corneille)». 

Le t. 'choue' couvre une grande partie du 

domaine propr! w., mais est inconnu dans une 
frange est; le diminutif 'chouette' est connu en 
qqs pts situés en bordure de la zone 'choue'. 

Dans les environs de Waremme, l'enq. a 

récolté des désignations dérivées de l'onom. 
t$ák-. — Ces mots s'appliquent originel' au 
choucas (Corvus monedula) petite corneille 

noire à nuque grise qui fréquente les lieux 
élevés (tours, clochers, cheminées, etc.). Tou- 

tefois, il est fréquent aujourd'hui que ces deux 
t. suffisent à désigner toute espèce de corneille 
(une seule rép. à la q. 537). 

La Wallonie malmédienne connait le t. ori- 
ginal *mahot. 

A. À, 'choue "7. I. *tchawe: caw Th 53, 54 

(et &awét); Ni 19, 20 (Ard.); Na 1 (ou -ów), 
'20, 30 (=Ê pété kwarbó), 99, 101, 116, 129; H 
27, ‘42 || *tcháwe: éäw Th 62 (ou kòrbò); Na 
49, 79, 135 (néol., ou -ów); D 30; H 21, '28 (et 
pitit ~); Vi 22 || *tehàwe: càw, -à- Ni 20 (= 
pti kwerba; om à Ard.); D 64; W 3, 63, 66; H 
1, 8, 37, 38, 39, 46, 50, 53, 67, 68; L 106, 113, 

116; Ma 2-9 | dòw Ph 86 (-ó-, et còwèt); H 67, 
69; L 1, 2 (-wòw), 29, 114; Ve 32 (dans hé dèl 
^, l.-d. à Surister)] || *tchówe...: éów Ni 85; L 

19, 66 | &àw, -ó- Ch 33, 61, 72; Th 24, 64 (ó); 
72, 73 («celle qui émigre» [= choucas]); Ni 
80, 97, '102; Na 1 (ou -aw), 6, 22, 23, 44 (t. 

génér.), 59, 69, 84, 109 (et pitit =), 112, 127, 

130 (-à,), 135 (ou -aw); Ph 6, 16, 33 (t. génér. 
pour 'corneille'), 37 («petite corneille»), 42, 
45, 54, 69, 79, 81; D 7 (dans li rôë ô ~, L-d.?), 
15, 25, 36 (et li ròč ó ~, 1.-d.3), 38, 40, 58, 68 
Cs), 72, 73 (espèce de petit corbeau, gris sous 
le ventre, qui se tient sur les rochers), 81, 96, 
120 (corneille qui vit dans les rochers); Ma 36, 

46; Ne 4, '5, 11, 20. 
Il. *eawe: kaw Ch 27 (Fd Phil; kurbō 

terme génér. pour un autre tém.), 63, ‘64 
(plutôt que kôrnay); Ni 1 (-à-), 11 («petit 

corbeau»), 61 (et éawér), 90 (petite corneille), 
112*. 

2. ‘chouette’, *tchawéte, *tché-, “tcho-: ča- 
wèt Th 43, 54; Ni 5,61, 93; Ma 43 | čè- N12 
| éà- Ph 86. 

3. 'choue-corneille' 5: dow kwarnèy Ni 28. 
B.S |. *tchac: čak Ni 39 («oiseau plus gros 

que le merle, gris; genre de passe-grive»), 707; 
W 8(= pti kwèrbè). 

2. *tchak'trésse, -téy'rèsse: cakirès W 1 (lé 
gròs è lè ptit), '9 (= pti kwèrba), 36; H 2 | 

-téyrés H 37. 
3. “tchatcha: čača Ni 17. 
C. *mahot: mahó My 1 (H. Cun., corneille 

d'église), 6 (i bastiyé òl tór dòl póróé [paroisse] 
dé Mamdi). 

D. «espèce de corbeau, de corneille». 1° 'cor- 
beau: kwerbó Ve 6 (fait son nid dans les 
cheminées; comp. krahô corbeau); — 2° 'pe- 
tite corneille': prit k. D 101; B 4 (s'oppose à 
gròs k); Ne 49; — 3° ‘corbeau de clocher’: k. 
t klóci B 22 | ---klôée A 60 | +--klòte A 50 | 
---klòčyě To ‘71 |---klòki S 19; Th 2; L 35 | 
---klóki Mo 17; 'corneille---*: k. di klòdi Ma 

14 --- klót'yé Ne 63 (pitit m); — 4° "corneille 
d'église": k. d èglif Ma 53; — 5° "corneille de 

cheminée': k. di t'minèy L 94; — 6? 'corbeau 
de trou": k. d trò A 52 («corbeau gros comme 
un pigeon qui niche dans les trous d'arbres»); 

'corneille---: k. dé trò A 28; — 7° "corbeau 
de roche(s): k. d róé D 94; 'corneille de 
rocher(s)': kwérnéy di ròsé L 101 (s'opposant 
à kwèrbò corbeau et corneille)*. 

L Présentation: sous A et 8, on signale par 
l'italique les pts ou le t. lexical a un sens 
générique; la carte (qui présente les données 
des not. 50 et 51) permet par ailleurs de 
distinguer les zones oü subsiste l'opposition 

choucas ^ corneille. 
? DL *tcháwe, -a-, Pirs. “ichòwe choucas 
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(mais *tchawe chouette), ce qui ne correspond 
pas aux données de l'EH, LÉON. “tchòwe, -a- 
corneille, BAL “tchéwe corneille, choucas, 
BALLE “tchò choucas, Copp. *cawe corneille. 
— Pour le trait! du a devant w, comp. w. 
+faw, *füw, *fó(w) hêtre (vol. ult.) et ici, not. 9 
AIGUILLON, À et 139 PAPILLON, A. — 'choue' 
et ‘chouette’ au sens 'choucas' (et ‘corneille') 
sont classés par le FEW sous l'étymon frq. 
“kawa choucas, lui-même d'origine onoma- 
topéique (FEW 16, 304), tandis que "choue' au 
sens ‘chouette’ (que le domaine w. conserve 
surtout dans 'choue-souris', v. not. 43) et son 
dimin. 'chouette' sont analysés comme une 
réduction de 'chouan' (FEW 2/1, 549 cavan- 
nus); v. sur cette question TraLiPhi 30, 16-20. 

5 V. aussi Ps “li rotche ôs tchówes: ce 
toponyme rappelle que l'oiseau fréquente les 
lieux élevés. 

* Aj. DELM. *caux, qui montre que le mot 
était autrefois plus répandu; v. aussi les men- 
tions toponymiques de Ve 32 et Vi 22, en 
dehors de la zone d'extension actuelle de 
"choue". 
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“ Comp. 'corneille-agace' corneille noire, 
| not. 50, B. 

* L'onom. t&ák- sert à former divers 
noms d'oiseaux: v. notamment les not. 71 
GRIVE (ADD., sous VI), 73 TRAQUET, 78 FAU- 
VETTE (ADD.). — On ajoutera le sens 'chou- 
cas’ pour le simple “tchac, pour le dér. en 
-atorissa de "tchak'ter et pour la forme 
redoublée “tchatcha, FEW 13/2, 357b t$ak- 
(sous h). 

7 Connu de Scius. — Probabl' hypocoris- 
tique à suff. masc. du prénom 'Mahaut': v. 
HERBILLON, DBR 21, 89-91, et ajouter le sens 
FEW 16, 542a Mathilde. Comp. *mahote 
pie (not. 52, n. 8). 

“ Rép. approximative: 'freux': fré Ne 20 
(«fait son nid dans les cheminées»). FEW 16, 
247b hrók. — Emprunté au fr.: "choucas': 
šuka Vi 2. FEW 21, 224a. — Ajouter, d’après 
DFL, *pákéte (Verviers); le t. a été relevé par 
l'EH comme nom familier de la pie (not. 52, 
C) Ajouter les deux sens FEW 7, 702a 
pascha. 

52. PIE (carte 27) 

Q. G. 523 «pie; pie griéche»!. 

En général 'agace': pour le trait! de la 
voyelle, comp. ALW 1, c. 47 GLACE. Concur- 
rence de 'pie', en wallo-lorrain surtout. — 
Termes affectifs: *pükéte, * braguéte. 

+ ALF 1010; ALLR 178; BRUN, Eng. 
1191. 

A? L a. *agace...: agas Mo 1, '5 (q. 95), 
9, 23, 37 (-as), 44, 58, 79; S sauf 6, 10; Ch; 
Th; Ni; Na sauf 84, 101; Ph; Ar; D 7, 25 
(q. 705, v. -és), 36-40, 68-136; W 3; Ve 40 
(mais -és à Lord.); My; Ma 36 (q. 523, v. -és); 
Ne 4-24, 31-51, 57-63 (q. 705), 65, 69 (id.), 76; 
Vi 2-8, 13-16 (q. 705), ‘17 (“blantche =), 22- 
47 || b. *aguéce...: agés Na 84, 101; D 15, 25 
(q. 523, v. -as), 30, 34, 46, 58, 64; W sauf 3; 
H ...; L...; Ve (-es Ve 42; pour Ve 40, v. -as); 
Ma 1-35, 36 (q. 705, v. -as), 39, 40, 42 (-as), 
46-53; B? ...; Ne 26, '50. 

IL *agache...: agas No 1, 2 (q. 95), 3; To 
1, 2, 6 (-às), 7-73, 78 (dgás), 94, 99; A 1-55, 60 

(lac q. 523; rép. des q. 95 et 705); Mo 17, 20, 
“29 (q. 95), 41, 42 (*ène na-*; *dés-a-), 64, '77 
(q. 95); S 6, 10. 

B.5 *pi(ye)...: piy No 2 (v. A); Ne 63 (id), 
69 (id.); Vi 13 (id.), ‘36 | pi Ne 44 (serait 
différent de A) | pi, Ne 60 | pi Ne 43, 57 | pi 
Ne '38. 

C.5 *pákéte: pakèt Ma 51 (ou A); B 12, 21 
(Roum., ou A). 

D. *braguéte: bragèt Vi 16 (v. A)". 

! Qqs compl" et des var. ont été notés aux 
q. 95 «gomme du cerisier» (types "bren d'agace', 
'eschite ---', etc.) et 705 «durillon, cor au pied» 
(types ‘œil d'agace", "nid d'agace', 'agace', 
etc.): pour ces notions, v. vol. ult. — Présenta- 
tion: 1? les add. et les var. principales ont été 
intégrées dans le tableau des formes; lorsqu'il 
y a opposition lexicale (À n'apparaissant par- 
fois que dans l'une des q. secondaires), on le 
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s Ki 

*agace Gaye centrale) 

*agnèce (aire orientale) 

*agüche (aire occidentale) 

*agace seulement dans un syntagme 

“agache seulement dans un. syntagme 

pire) 

*pákéie 

*heaguéte 

signale par l'italique sous A, en mentionnant 
l'origine de la rép., et on renvoie à la rép. 
obtenue à la q. principale (B ou D); — 2^ var. 
mineures: Ze (-és) H 8; -ás (as) D 132; 
(-as) S 37; Th 29, 64; -ās toi Ph 6, 37; där 
(-as) Th 46; -à$ (-as) To 6, 58; A ‘13, 18-20 
(à-); Oto To 73; ag- (ag-) Mo 37. 

“ FEW 15/1, 6a agaza; les lexiques 
confirment les formes de l'EH. — Sens fig. et 
expressions notés en marge de l'enq.: 1° “one 
mâle a. «femme méchante qui a une mauvaise 
langue» Ma 53. Comp. les sens dér. de a. seul: 
"babillard, impudent" AUBRY (inséré FEW 15/1, 
6b), “personne ennuyeuse, agagante, rasante, 

écervelée' Hausr, Chestr. (d’après Goff.), mais 
'étourdi, drôle’ dans DAsN: (cf. FEW, Lei 
Certaines de ces significations pourraient avoir 
subi l'influence de 'agacer' (FEW 24, 129b- 
130a *adaciare 2), dont l'histoire interfére 
d'ailleurs avec celle de 'agace'. On distinguera 
de *mále a. (adj. mala) le syntagme *mále 
d'a., *male--- (subst. masculus), sur lequel 
on verra CoPP., DEPR.-NoP., Dasc. et CARL.; 
— 2° til èst voleür come one a. Ma 36; — 
3° *il a on ouy d'a. un œil blanc (d'un chien, 

CARTE 37 

par ex.) D ‘104. Expr. inc. de FEW 7, 3lla 
òcülus; — 49 til èst plin d’ brin d'a. de 
taches de rousseur Mo 42: v. vol. ult. Sens inc. 
de FEW 1, 519a *brenno-, où on trouve 
seul! “bren d'a.' résine du cerisier etc. (v. ci- 
dessus n. 1); — 5? taler àl gämbe d'à. {sauter 
a cloche-pied] To 78: v. FEW 15/1, 6b et vol. 
ult.; — 6° pour- pain d'a.' (“pain de coucou’, 
etc.), v. FEW 7, 544a panis; EMW 5, 254 et 
319, et not. dans un vol. ult.; — 8” pour 
'agace' en emploi adjectival (parfois substan- 
tivé: "un a.") au sens ‘de couleur pie (cheval, 
parfois pigeon)’, v. DEPR.-NoP., COPP., CARL., 
BAL, BALLE (aussi de qqn qui a une mèche 
blanche dans la chevelure). 

3 A B 12, *agace est apparu dans *crawéye 
a. pie-grièche, mais pie a été traduit par *pá- 
kéte. 

+ Début d'agglutination du -n de l'art. indé- 
fini. 

5 FEW 8, 420b pica (pour Florenv. [Vi 6], 
ou l'EH reléve 'agace"). 

6 V. DL * Pákéte (arch.) Páquette; n. propre 
donné à une pie apprivoisée. Ajouter, sous une 
nouvelle rubrique, à FEW 7, 702a pascha. 
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— Pour ce mode de désignation, comp. 
*mahote, ci-dessous, n. 8 et not. 53 GEAI, 54 
LORIOT, etc. 

7 Der. de *braguer orner, parer; faire de la 
toilette (comme liég. *bragärd DL); aj. le sens 
'pie' FEW 1, 481a braca, à la suite de Giv. 
braguéte jeune fille avec laquelle il [le bragard] 
ouvre le bal. 

8 Ajouter *mahote DL (G, F): ce sens ne se 
trouve ni FEW 6/1, 338 Maria, ou sont 
classés les autres sens du liég. *mahote, ni 
FEW 16, 452a Mathilde (» var. Mahaut, 
trés répandue à Liège dans l'Ancien Régime); 
C'est ce second classement que suggére HER- 
BILLON, DBR 21, 1964, 87-91. Comp. *mahot 
choucas (not. 51, C et n. 7). — Cri: l'a, créle 
W 30, “39, '42; L 45; --- crène Na 22, de 
*créner l*crier (de la pie); 2° fig.: “il a sti 
crener one mwéje [mauvaise] novéle conte on 
tél. — Superstition: *dj'a vèyou l'a. oüy à 
matégn': máva séne [mauvais signe]/ Dji m'a 
sègni W '56; *dji so co pini: dj'a véyou ‘ne a. 
W 1; tone a., c'èst dé boneür, “detis-a., c'èst dé 
máleür Ve 24; *cand on veüt detis-a. ésson.ne 
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ki crélèt, c'ést po dés bonès novéles; cand on n° 
veüt k'one, c ést po dés mâles. On dit que “lès- 
a., c'est dès macrales ['maquerelles' sorcières], 
parce qu'elles donnent des présages W 10; 
*cand l'a. créle so vosse hintche [gauche; v. 
FEW 17, 148b *slink], c'ést dés málés novè- 
les; so vosse dreüte, c'ést dés bones W 30; 
*cánd l'a. créle, c'èst ségne (sène W '39) di 
máleür W '39, ‘42; “l'a. créne, ci n'ést co nén 
bon signe! Na 22. — Enfantines: *aguéce, 
floriye tiésse ['téte fleurie' tachetée de blanc: 
DL, FEW 3, 628b florére], roup-tchoup- 
tchoup come ine aguèce! W 10; *lés-agaces 
sont su l' tiyou [tilleul]: k'èles pon'nut dès bias 
gros-ous, po fé l' tóte à ma-tante Cálou [comp. 
*Calou LÉON. 333, classé dans les sobriquets 
d'origine obscure]! Na 135: les fillettes chan- 
tent ceci en faisant une ronde; au dernier mot, 
on s'accroupit; tène agache ki glichwat su "ne 
glache è plin keür d'été! Grand-pé, vos méie 
[vous mentez]/ To 58; *agace ké passe, ké 
grète sè face, awiye ké kèkiye [chatouille], 
awion n'èst ni bon [aiguillon n'est pas bon]! 
Ni 6. 

53. GEAI (carte 28) 

Q. G. 535 «geai». 

Le mot 'geai' subsiste à l'extrême ouest et 
dans la prov. de Luxembourg. Ailleurs, il a été 
remplacé par des désignations tirées de pré- 
noms masculins: ‘richard’ et ‘gérard’, respec- 
tivt à l'est et à l'ouest du domaine w.; des 
hypocoristiques de Nicolas, entourant les t. 
précédents à l'ouest et au sud; "jacques! en qqs 
pts du Hainaut, à la limite entre les aires de 
'gerard' et de 'colas, -ard'. Ces prénoms ont 
probablement été choisis en raison d'une cer- 
taine analogie entre leur consonance et le cri 
d'appel du geai (comp. la not. suivante). L'EH 
relève aussi “kék, purement onomatopéique. 

+ ALF 630; ALLR 179; BRUN., Eng. 765; 
PALW 1,15. 

A." *djé, *djà...: gë B 28; Ne 26, 39, 49 | 
ge B 27, 30, 33 | gè No 1 | gé/ey To 2 | gë Ne 
33 (2). 47, 60, 63; Vi 6 | gé Ne 44 | ga Ne 76; 
Vi 13, 18, "21, 22, 27-47 | ga To 73 || *gué, 

“gi: gè To 94 | gà To 78 || *je, *jáy: zé D 123 
| Zòy To 6. 

B. *ritchá, -â, -6...: rid H ‘20; L 61, 87; 
Ve 31, 34-47; My; Ma 20, 51, 53; B 2-11, '14, 
15-24 | ré- H 21, 27, 28 | ricá, -å D 30, 34, 64; 
W 1,8, '9, 10, 13, 30, /39, ‘42; H 1-8, 37-53, 
68, 69; L 4, 45, 106, 113, 116; Ma 2-19, 24, 29, 
40, 42, '50; B 12 | ré- W 3, 35, ‘36, 63, 66 | riéo 
D 113; H 67; L 1, 2, 7, 29, 43, 94, 114; Ve l, 
26, 32 | -0% Ve 24, 32 | -ó L 19, ‘32, 66, 101; 
Ve 6, 8; Ma 39, 43 | -ó, -ó Na 1, ‘20, 30, 49, 
79-101, 112-129, 135; Ph 33, 53, 61, 81, 84; 
Ar; D 7-58, 68-110, 120, ‘129, 136; Ma 1, 35, 
36, 46; Ne 4-24, 31, 32, 39 (?), 51, 69. 

C. *djirá, -a, A . *dju-, *djé-, *djé-: girà 
Ch 28 | -ó, -ó Ch 4, 43, 61; Ni 1, 36, 38 (-ó,), 
72, 90, 107 (id.), 112; Na 69, 107 (L. Ver- 
hulst); Ph 15 | gé- Ch 33; Ni 112; Ph 6 | gu- 
Ch 72; Ni 28, “102; Na 22, 23, 107, 109, 130 | 
gù- Ni 20 (-à); Na 1; Ph 16 (-6) | gè-, gé/u- 
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*ritchâ, A. A 

"Ajiré, -a, A... “djw, “djè, " dié- 

*eolas; “calilri, sèke), -é 

*diüke, -Mwè», “jäke 

“kèk 
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Ni 26, 39, 61; Na 44, 59 | gé- Ni 5, 6, '9, 17, 
19, (-à), 45, 80, 85, 93,797, 98; Na 6 | gè- S 19, 
29, 36, 37; Ch 16-27, 63, ‘64: Th 72, 5-64; Ni 
2; Ph “21, 37-45, 54; Ne 65 | -à Ch 28 | -a Ph 
69, 79, 86. 

D.S 1. *colas ...: kóla To 39 (kó-); S '9, 19; 
Th 72, 75; Ne 44 (?), 51; Vi 8 | -å To 27 (kó-), 
37; Th 82 | kòlè To 1. 

2. *eolá(r), Arr), -6...: kòlar A 37 (kó-) | 
-âr Mo 37; S 13 | -à To 13 (ko-), 43; A 2, 7, 
'10, 12, 28; Mo 20, 41 (-à,), 42; S 6, 10; Ne 4, 
11 (à Lesse), ‘12, '22, 23, 24, 31 (qafs), 43; Vi 

2, 16, 25 | -à,k* Mo 23 | -å To 99; A '13, '18, 

^20, 60: Mo 17, 44, 64; Ne 57 | -à A 55 | -6, -ó 
Th 64, 73 | -è To "71. 

E. *djàke, -A(w)-... *jâke: gak Mo 58; S 
1, 31; Th 2; Ni 72 | -à- Ni 33 | -ó- Ve '15 | -à,- 

S32 | -ğer A 50 | Zak A '49 | -à- À 752. 
F. +kèk#: kèk D 25?. 

! LIÈG. «ged» ["dja], Gloss. S'-Lég. «dged» 

[id.]. FEW 4, 21b gajus. 
? DL *ritchá, ViLL. et Scirus *ritchá, LÉON. 

*ritchau, Pirs. id. Forme ancienne: 1628 richal 

[avec «-al» parce que w. -a et var. correspond 
aussi au suff. lat. -ale] BTD 33, 1959, 99, 
'richard' a été connu dans ce sens en fr. et en 
pic.: v. FEW 10, 394b Richard. — Dér.: 
'richarder, -age' *ritchórder pépier, jacasser à 
]a fagon des geais (se dit plutót d'oiseaux qui 
font beaucoup de bruit): *gn'a lés mouchons 
qui ^dét dins lès bouch'nis' [buissons] D 25; 
*ritchórdadje, fig., en. parlant de plusieurs 
commères: *ké ~ D 25. V. Pins. *ritchórder 
crier comme les geais et LÉON. *ritchórdadje 
facon de crier du geai, mais *ritchórder fienter 
abond', comme les geais. Au premier sens, 
comp. BALLE: le geai, *c'ést l racuséte [rap- 
porteur; v. FEW 24, 93b, accüsare] du bos, 

dit-on, parce que le geai crie quand on s'en 
approche. Du sens "Denter, etc.” de 'richarder', 
rapprocher les expr. '*skiter [foirer; FEW 17, 
124a *skitan] comme un geai DEPR.-NoOP., 
Copr., "avoir “/'èskite ---' CARL., ainsi que les 
dénominations de la gomme du cerisier "*chite, 

“(è)skite, “brin... de geai. Ces notions repa- 
raitront dans d'autres vol. 

3 Comp., aux mémes points l'abrèg' de la 
finale "-eau' en -é, e ALW 1, c. 11 CHAPEAU. 
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+ Corr. *djiró, LÉON. *djuró et *djureü à | Jacobus (sous 3a), qui note par ailleurs (8b- 
Gembloux [Na 22], correspondant à une réin- 
terprétation en "jureur', PIRS. “djurò, BALLE, 
BAL, DEPR.-NoP., DASC., CARL!. *djéró, SIG. 
*colá-djéró (v. n. 5). FEW A 138a Girard. 
— Expr.: *i fieüve one tièsse come on djuró Na 
22; *i n'a nén pu d' confiyance à li k'ó cu d'in 
djéró [qu'au cul d'un ei, car l'oiseau est 
réputé foireux: v. n. 2] Ch 16. — Noter 
l'abrég' inattendu de la finale au s. de Ph. 

5 Nicolaus > 'colas' (sous 1), par aphe- 
rése; » 'colard' (sous 2), par substitution du 
suff. '-ard' à la finale "asi — V. DEPR.-NoP. 
et Dasc., Ois. *colas, Corr. et DELM. id., mais 
Sic. *colá-djéró (et “cola pie, corbeau): BRUN., 
Le. relève aussi ce t. FEW 7, 110a Nicolaus 
(sous b). — Les hypocoristiques de Nicolas 
désignent familiér' d'autres oiseaux: le cor- 
beau apprivoisé (not. 49, E), ainsi que le coq 
(vol. ult.). A la composition 'colard-gérard' de 
SiG., on comparera celle de 'colard-pierrard', 
dénomination du loriot (not. 54, B). — On 
notera au surplus que les mémes t., appliqués 
aux humains, ont divers sens péjoratifs: *in 
grand cólå un empoté, un balourd, un homme 
stupide To 13; *sacré colá!, dit-on à un pares- 
seux Mo 64. V. encore les sens 'imbécile, 
nigaud, etc" pour DL *colas' (-au F), Corr. 
teolas, DELM. et SiG. *colau, et les sens ‘pares- 
seux, insouciant" pour Corr. “grand colau, 
etc. FEW 7, 109b Nicolaus. Le sens hu- 
main se superpose au sens 'geai' dans: *(' “té 
colas du Bo d' Véke [Bois de l'Évéque, à la 
limite du bois d'Enghien], d'un benét Mo 20. 

6 Altération due à l'influence d'une onom. 
(v. ci-dessous le t. *kék censé reproduire le cri 
du geai), ou à celle de ‘jacques’ géographiqu' 
proche. 

" DEPR.-NoP. *djáke et Dasc., Ois. id. pour 
Mo 24; S 23, 24, 27, 28, 31, 32, CARL.? *djáke 
pour Ch 33, 47; Ph 9, 15, 24. V. FEW 5, 9a 

9a, sous 2) des sens ‘nigaud, imbécile, etc.’ 
(notam' Mons et Verviers), que connaissent 
aussi les hypocoristiques de Nicolas (n. 5). — 
Le mot *djáke ressemble à l'onomatopee du 
cri; le geai dit && ! (L. Remacle). 

5 V. aussi DL *kék (G). FEW 21, 224b 
(geai) cite w. caike (d'après GRANDG. et DEFR., 
Faune); il renvoie à 226b (pinson): w. caikeü 
(GRANDG.), caietike (DEFR., Faune, qui cite 
aussi les formes caikeü, coikeur pinson d'Ar- 
denne). — L'origine de ces mots est onomato- 
péique; l'enq. note à D 25: «nom tiré du cri 
des corbeaux, des pies, des geais et servant 
parfois à désigner ces oiseaux; lorsqu'on donne 
la béquée à un geai en cage (ou à un autre 
oiseau), lorsqu'on tend la cuiller à un enfant, 
on dit: *kék, ritchó!» V. de méme LÉON. Fioz- 
li kék, mi p'tit! moquez-vous de sa passivité, 
ainsi que Montbél. cai djaicot (FEW 21, 
222a), au sens noté à D 25. La méme onom. 
sert à imiter certain cri rauque du pinson; 
*kékeü et var. sont des dér. en -atore. — 
Autres sens: Scius *kéke (et "sot ~ Cl. Mul- 
ler) homme sans talent, sans mérite, sans réso- 
lution. — Cf. encore céd, n. 7. 

? Autres réponses: 1° *djédjé L 1: le mot, 
connu comme hypocoristique de Joseph (v. 
DL), s'applique à la linotte à bec jaune: v. 
not. 63, n. 11, ainsi que FEW 21, 227a (tarin), 
b (linotte). S'agit-il ici d'une confusion?; — 

2° *couyu d' bó A 7 («espèce de geai qui fait 
entendre comme un hennissement»). Confu- 
sion avec le pivert: v. not. 81, E et n. 11. = 

Les lexiques namurois permettent d'ajouter 
*cwagnó geai; imbécile lourdaud (LÉON. et 
Pirs.); on biffera le mot du FEW 21, 224b, 
car il figure déja FEW 2/2, 1202a còrnu. 
Le t. répond à 'cornard', et manifeste une 
palatalisation du m analogue a celle du fr. 
corniaud. 

54. LORIOT (carte 29) 

Q. G. 516 «loriot». 

"loriot' et 'compére-loriot', types lexicaux 
qui ont été transférés à l'orgelet (v. vol. ult.), 
occupent la plus grande partie du domaine, 
sauf le n.-e., qui connait le mot *órimiéle (et 

var.). Un autre compose affectueux, *coló-piró 
est attesté dans qqs pts de l'o.-w. et, sous une 
forme altérée, à Namur. 

Un article de L. Remacle a notam! insisté 
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*iali- pirótty, =>> pie f, * colábriyó 

"om! pléeot 

T o*árimidle, "a, "e, "ot Te oe Fs, estén, < 

“dri y Vè lé 

"mauvis d'or 

sur l'importance, pour l'explication des dési- 
gnations du loriot, du chant de cet oiseau 
«que les observateurs s'accordent pour inter- 

préter [...] comme une suite de sons ou inter- 
viennent les voy. i—o» (p. 124, n. 7)!. 

© ALF 1612; GILLIÉRON, Généalogie des 

mots qui désignent l'abeille, 1918, 298-308; 
REMACLE, A propos du fr. compère-loriot, DW 
7, 1979, 107-127. 

A.? a. '(compère-) *loriot', '--- *lóriot' ...: /ó- 
ryó To 58; A2, 7; Mo 41; S 37; Ch 16, 27; Th 

“2, 72; Ni 36, 72 (ou 72), ‘102; Na 1, 22, 107 

(mais glò- L. Verh.), 127; Ph 15, 53, 54, 79; D 

123; L 7; Ma 20 (oiseau inc.), 42; B 22, 28, 

33; Ne 4, 9, 60; Vi 8, 18, ‘36, 37-46 | «loriot» 

To 99 | lóryo A '10 (ou 70); Mo 79 (ou 79); S 

19, 31; Th 82 | -č To 37; Na 112| -6 A 1; Mo 
42, 44; Th 62; Ni 6, 17, 98; Na 69; Ph 61; D 
136; Ma 43, 51 (rare); B 21 (à Roum.; rare), 

24 (lò-), 30 (rare); Ne 11 (id.), 24, 43, 51, 76; 
Vi 6 (ou vèr = 3), 16, 22 | -kő To 27 | -iè To 
39 | -i A 28 | loryo S 6 | -č S 13 | -ó S 10 (ou 
10) | lòryò Ch 63, ‘64, 72; Na 22, 59 (dans 
"compère-—'; v. glòryò) | -é Th 29, 43, 54, 73; 

Ni 6, 9; Na 6; Ph 16; Ma 19 | -ó Th 64; D 38 
| -y»& To 73 | lóryó Mo 64; Ni #5 97 | 

"cn *luriot", '--- H=, '--- *leü-*...: luryó A 
37, 50, 52 | -0 S 1 | liyo Mo 9 | lüryó A 55 | 
lé- To ‘71 (ou 71); Mo 20, 37 | «-iou» To 43 | 

*-.- *loriyot', ‘--- +16-": lòriyò Ch 33; Ni 2, 5, 

26; Na 79, 130; Ph 45, 86; Ma 39; B 21; Ne 
14, 15 | -o Ph 6 | -ó Ne 49 | -6 To 2; A 

“20; Th 46; Ni 28; Na 109 (ou 709); Ph 42, 81, 
84; Ne 20, 69 CÓ | 4yó Mo 1, 17, 23 | loriyo 
Ar 11-06 Ni 33 | - A 12 | fóriyó Ar 2 |-6 No 
2; To 13 (l6-), 28 (-riyò); Th 14-25, 53; D 36 | 
-é To 48 (ou 48) | -&; To 94 | A “IB | 
«lori.ou» A "13 |} '--- *lóriyótch' 5, "--- *óli- 
yót'5: lòriyòé To 7 | óliyó D 94 || '"--- *glo- 
ri(y)ot' ": glòryò Na 59 (dans 'martin- —"), 107 
(L. Verh.); Vi 17 | -ó Vi 13, 21 | -riyó Na 19 | 
glóriyó D 40*. 

b. "*compére (loriot), '*compére ---", ' *com- 

père---'?: kòpér, -ér No 2; To ‘71, 99 Lë: A 
7,10, ‘13, “20, 28, 55; Mo 9, 17; S 10-19, 31; 
Na 19 (-ó-), 109, 112; Ph 45; Ar 2; D 36, 38, 
94 | -ér A ‘52; Mo 44, 64; Ni 33| -ër To 28: A 
1, 2 (-é- ou -é-), 37; Mo 1, 41; Th 72; Ni 36, 

72 | -ér To 48; Mo 79 | «-ére» To 27, 37 | -er S 
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6 || '*copé(re) (-loriot)', '*copére---, "*co- 
père ---'?: kópér, -ér Mo 37 (-6-); Ch 33; Ni 6, 
‘9, 97, “102; Na 6, 22, 23 (seul! "compère"), 69, 
79, 107, 112 | kòpé Ni 45 | kôpér A 50; Ni 2, 
‘5, 17, 26, 28, 98 | -pèr Mo 23; Na 59 | -pèr To 
39. 

c. *mórtén (-gloriot) 1°: mórté Na 59. 
B.. 1. *coló-piró(t), ---piró(t), *colóbriyó: 

kôlé piró S 29; Ni 1, 28, 72; Na 22 (loriot ou 
bouvreuil?), 23 (?) | --- piró Ch 4, 61; Ni 39, 
61, 90 (pi-), 93, 107 (probabl*), 112 | kolóbriyó 
Na 1 (?). 

2. *lami-piérot: / ami pyéró H 49 (ou C 
selon enq.). 

C. *árimiéle, *a-, *à-, *o-, tò-... -ri, -ré-, 
-ru-!?: arimyèl Ve 41 | a- Ma 4 | óré- L [43 
GeD] | -ru- L 114 | óri- H 68; L 32, 113; Ve 1 
(-al), 24, 26 (?) | -ré- L [4] | -ru- Na 84 | óri- Na 
30; D 30, 34; W 10, 13, 30, ‘39, 56, 59: H 2- 
21, 38, '42, '45, 46, 49, 53, [67]; L 1, ['8], 29, 
35, 39 Geh, 45, 61, 66 (-a/), 87, 101, 106, 116; 
Ve 6 (-el), 31-34, 39, 40 (-mèl), 42, 44 (?: 
aujourd'hui inc.); Ma 2-9; B 4 (J. Hens, dans 
une expr.) | -ri- H 37 | -ré- W 1, “32, 35, ‘36, 
'42, '52, 63; H 1, '20, '26, 27, 28, ‘39; My 1 (J. 
Bast. et H. Cun.) | -ru- Na 1 (?) || *ólumiére ! 3 : 
ólumyér D 46 || *órmiéle, *órmiyéle!* ...: 
rmyel Ni 19 | @rmiyél Ni 20 (-el; -mi- Ard.) | 
-mé- Ni /29 | órmé- W 3. 

D. 'mauvis *d'ór'! 5: d ór D 40; L 2, 14-29, 
'32 | dëm Ma 3616. 

' RemAcLE, DW 7, 107-27, aprés l'examen 
des explications proposées pour le mot fr. 
(loriot' et 'orgelet'), notamment celle de Gil- 
liéron, résumée aux p. 107-8, passe en revue 
l'onomasiologie du loriot en Wallonie; l'au- 
teur résume ainsi ses conclusions (p. 126): «Le 
fr. loriot remonte peut-étre au lat. aureolus 
[c'est l'explication commune: aureolus > 
'auriol', d'où "lauriol' (agglutination de lar- 
ticle), puis "loriot', par changement de suff., 
cf. FEW 1, 178], mais sa forme irréguliére 
s'explique probabl' par une influence onoma- 
topéique plutót que par un changement de 
suffixe. Le composé compére-loriot doit son 
premier élément aux rapports qui unissent 
l'homme et le loriot, mais il est possible qu'il 
représente, en bloc, une interprétation mimo- 

logique du chant de l'oiseau.» À propos de la 
finale du t. loriot en B.R., l'auteur avait 
expliqué plus haut (p. 124): al. la finale 
“oryo', surtout dans la forme allongée -iyo ..., 
dont le i ne se justifie pas phonétiquement, 
semble bien se référer au chant de l'oiseau: on 
attendrait, selon les régions, “loryoii, *loryü, 
“loryeu.» 

? Classement et présentation: sous A, a, les 
formes de “loriot', seul ou dans le composé 
"compère-l." (une fois “martin-l.”); ces derniers 
pts figurent en italique, et la forme du premier 
élément est donnée sous b et c. — V. Mass. 
*loriot, BAL *lóriyot, Dasc., Ois. *(compére-) 
loriyot, Corr. *compére-loriot, REN. id., tra- 
ductions appar' erronées dans Maes */Jóriotche 
ou *ó- roitelet (qui se dit aussi *royó, -otche), 
SiG. *(compére-)loriau coucou; ces deux lexi- 
ques donnent pourtant également le sens 'or- 
gelet'. 

? Les couleurs jaune et verte sont fréqu' 
confondues. V., par ex., not. 64 vERDIER et 67 
BRUANT. 

^ Dasc., Ois. note pour S 29 une var. */eu- 
riot, ou CARL.! relève leüriyot; la forme enre- 
gistrée par l'EH est *coló-piró. 

5 Pour la finale, v. Maps *Jóriotche, *ó- et 
*royó, -otche (“roitelet', v. n. 2): dans le 
second cas, -otche est une var. de -éllu (» 
pic. -(iô), car *royó correspond a 'roi-eau' 
petit roi. V. not. 77, n. 2. 

5 Comp., a nouveau chez Mars, l'alter- 
nance */óriotche, *ó-. Sans doute les formes 
"oriot' dérivent-elles de “loriot" par dégluti- 
nation de l'article. Il parait difficile, en effet, 
de considérer ces formes isolées correspondant 
à "orio comme primitives (< direct" lat. 
aureolus + changement de suff.). 

7 «Pour expliquer le type en "ei, on 
pourrait invoquer l'influence de l'adjectif 'glo- 
rieux'», REMACLE, DW 17, 124, n. 8. 

8 On ajoutera la rép. ariyò/ B 4 (J. Hens) 
(classée a cette q. par J.H.?), pour laquelle le 
tém. fournit l'expl. suivante: ô bè ~, sèst in 
òm ki éät kòm in ~, c.-à-d. bien et inlassabl'; 
in ~ un orgue de barbarie. Comp. DL “riole: 
mener la + (Voy. de Ch., 450), expr. du fr. 
pop., qui-a passé dans nos dialectes, ou elle est 
d'ailleurs peu usitée (t/a trahit l'emprunt au 
fr.). Certains écrivent */'ariole (comp. *amin, 
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*avièrge). Ajouter le sens ‘orgue de barbarie’ | ment, aux formes pic. tormèrle, -mèle citées 

FEW 10, 397a ridére. 
° FEW 2/2, 973b pater cite des formes 

dénasalisées pour le flandr., le pic. et le norm.; 
y porter les formes w. 

19 Le prénom Martin apparait souvent dans 

les désignations affectueuses des animaux: v., 

par ex., 'm.' et var. coccinelle (not. 130, 7), 

'm.-pécheur' et "martinet" m.-pécheur (not. 79, 

B), * mártikét, -cot singe (not. 22, A), etc. 

11 V, Copp., Dasc., Ois. *coló piró, PIRS. 

«colaubriyau». =Â "colas, -ard" (dér. par aphé- 
rése et par suffixation de Nicolas) désigne 
divers oiseaux, en particulier le corbeau (not. 

49, E), le geai (not. 53, D), le coq (vol. ult.). 

Lorsqu'il référe aux humains, il a souvent un 
sens péjoratif (not. 53, n. 5), mais il s'emploie 

aussi «comme terme d'affection, d'amitié, en 
particulier lorsqu'on s'adresse à un enfant» 

(REMACLE, art. cit. 125; v. notam' COPP., 

Pirs., LÉON., DEPR.-Nop.). Il aurait donc ici la 

méme valeur affective que le mot 'compére' 

dans 'c.-loriot'. — «Quant à *piró, il res- 
semble au Piérot du mimologisme liégeois» (v. 

ADD.) mais on pourrait aussi l'interpréter 

«comme un nom de personne 'Pierr-ard' (de 

Pierre), apposé à *coló», REMACLE, ibid. 

12 On entoure de crochets les pts ou le t. 

n'est plus connu que dans un sens fig., qui 

coexiste, en d'autres, avec la signification pre- 

mière: 'espiégle, rusé, gaillard" W 30; L 4, 8, 

35, 43; Ma 3; «homme qui fait rire par de sots 

racontars» Ve 26; ton drole d' = personnage 

singulier H 67; Ve 24. V. DL ‘fin merle, 

enfant espiègle, homme rusé’. — Pour les 

formes, v. DL *órimiéle (*oru- G), Scius 

et ViLL. (Suppl) *órémiéle, Pirs. *órumiéle. 

D'après DAsc., Ois. *órimiéle serait connu 

(avec des synon.) à Ch ‘24. FEW 6/2, 37a 

mérula. Le mot est normal' masc., mais il a 

été donné comme fém. à Ni 19, 20. — À 
propos du premier élément, REMACLE, DW 7, 

122, n. 6 se demande s'il ne faut pas voir en 

*oré- la forme primitive correspondant à 'oré' 

doré. Quant au second, on notera que le 

composé conserve '-merle' là ou le simple 

'merle' a été remplacé par 'mauvis' (v. not. 

72). 
13 Vraisemblabl' altéré d’après lumière”. 

14 Comp., pour la forme du premier élé- 

i FEW, Le.: *or-, *ór- dérivent-ils de *ori-, -é- 

(peut-être adj.) ou représentent-ils le subst. 

'or? 
15 LEON. ajoute “mauvi d'ôr à Fenffe- 

Ciergnon [D 81]. Correspondant littéral du t. 

précédent, a aj. FEW 16, 496a maew. — 

Formes de 'mauvis': v. not. 72, A, l. 

16 V. encore, dans Dasc., Ois. et Suppl. 

JM (littéral « Marguerite- 

à-l'herbe»; v., pour 'cruau', FEW 16, 427b 

kruut), GC Depp Nor. traduit quant à lui 

par ‘rossignol des murailles’. Le composé 

dérive d'un mimologisme qui est reproduit 

dans CARL.!: v. ADD, n. 1. — On remar- 

quera que le loriot est inc. en de nombreux pts 

(v. la carte) et qu'en d'autres, il est fréquem' 

dit «rare» (v. le tableau). Les confusions rele- 

vées dans les glossaires (v. ci-dessus et n. 2) 

s'expliquent probabl' aussi par le fait que 

l'oiseau est rare et difficile à observer. 

ADD. a. Mimologismes (interprétations du 

chant du loriot). 
14 a. "Loriot (ou compére- ̂, ou ~-~), il 

y a (ou y a-t-il encore) des cerises au bois! (?) 

Ce n'est pas pour vous (ou pour toi), c'est 
pour mon gosier': k. l. il a dé sèris 6 bó! s è ni 

pur vu, s è pu m gozyo (mis pour gòzèt terme 
habituel) Th 2; k. l., y a dè sèrt ô bò,! $ n é 

(ët) pwè (nd) par vu (ti), $ É (ét) pu mè (m) 

gavió (gazyò) A '13 (To 71); 

b. 'Loriot, loriot, y a-t-il encore des cerises 

là-bas? Non, il n'y a plus que des épines’: LE, 
n a t i kò dè sèrès aprè lôvô ? nò, i À a pu g dé 

pik è dé pikò? Ph 53; 
. "Aux cerises, cerises, Pierrot! L'année 

block, y en aura-t-il encore? Nous mange- 

rons noyaux et out: à sèl”, 2, sèli pyèrò! al 

dnèy n arè t i kò? No mañrå pirèt ètò! L 45. 

Variantes: l. /., lè sèrïs sò t èl mát [máres] : ? 

rès, rèï ô gózi (rentre, rentre au gosier; pour 

ard. *réchi, v. FEW 3, 296a exire] Ar l; k. p. 

['colard-pierrard'] dè grëë ó trò! [*grintche 

espèce de cerise; FEW 16, 387b crieke; "au 

trou" au bec] Ni 90; k. l, y a tà dè sèris ô bô! 

A ‘20: k. L, wèt òn sèrés lòvò! [regarde une c. 

là-bas] Ni 6; k. l, s n è nï pur vu, 5 è pu m 

gòzyò (allusion aux loriots qui mangent des 

cerises) $ 10. 
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2. '(Pierrot, Pierrot.) as-tu des poux, Pier- 
rot? J'en ai peu, mais ils sont gros (ce sont des 
gros): az dè pyu pyèrò? ë ènna wèr mé i sò 
gro! L 45; --- mé sõ gró! L 113; pyèrò, pyèrò, 
as ---? é énna wèr (var. pu tà k 1 à pasé), mé 
s è dé gro Ma 9. 

B. Croyance: on croit qu'il créve les yeux 
des enfants: *i bètche lés-oüy ós-éfants Na 22. 

! Le loriot est friand de cerises. — V. aussi 
DEPR.-Nop, (comme a To "IM. A "13; Th 72); 
BAL l. L, le sérés sò t èl mét a bo ? wèy mé n 
dy a ko k èn ['il n'y en a encore qu'une' il n'en 
reste plus qu'une], yè s é pu m fèm! [pour ma 
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femme]; Dasc., Ois, --- lès chèrijes --- meüres 
au bos? I n' d-a co qu'yeime èyèt ---!; PIRS. 
gn-a-t-i co dès cèréjes lauvau? — Motif un peu 
différent dans CARL.!: le loriot se moque de la 
fermière absente par: *Colau Pirau, Magrite 
é-st-aus criyaus! [«fait de l'herbe»; cf. appella- 
tion relevée par Dasc., Ois., ci-dessus n. 16]; 
et il profite de ce que le verger est sans gardien 
et s'écrie: * Dès bonés grinkes [cerises]! 

? Amuissement inaccoutumé du -A: cf. ALW 
l, c. 8. 

3 A Ma 9, on précise qu'il s'agit d'un dia- 
logue entre le loriot et le moineau (= *piérot: 
v. not. 59, E). 

55. ÉTOURNEAU (carte 30) 

Q. G. 510 «étourneau, sansonnet». 

'étourneau' (et var.) est aujourd'hui connu 
en gaumais; 'sansonnet' a été relevé dans le 
domaine pic., au s. de Mons, à Nivelles et en 
qqs autres pts. 

Partout ailleurs, on désigne l'étourneau par 
des mots remontant (directement ou non) au 
frq. "sprawo. 

+ ALF 497; PALW 1, 14. 

A.! 1. *étourné ...: èturné Vi 25 | -ë Vi 6,8 
l| 2. *(&)tournó ...: é&urnó Ne 63, 69 (- -tür-); 
Vi 2 | turn? D 136 || 3. *étournóle: érwrnôl 
Vi 18 || 4. *atourneü, A... ` aturné, -é Vi 
13, 16, 21, 22, 27 | -Ūæy Vi 43 | -à, Vi 46 | -ù 
Vi 47 | -če Vi 37-38 (-tür-) | -nye Vi 35 | 
«-naeu» Vi 36. 

Bi *sansonét...: sasònè To 1; Mo 64; Ni 
1, 90; Ne 20, 65 | wèt To 39; A 55 | -é, To 2 
(sèt) | | -sone S 6; L 39 | -sòne To 94, 99 | -è To 
28 | -òné Mo 42, 44 || *chansonèt ...: äsoné 
No 1 | -5ó- To 7 | -sò'né No 3. 

C.* L “spro(w)on, *sprovon... *épr-, *épr-*: 
sprówó S 6, 10; Th 14, 25; Ni 72; Ph 45 | -ò,ò 
Ch 4; Th 46; Ph 86 | -ò(w)ô S 1, 19, 31; Ch 16; 
Th 5 | -à.à A 2, 7, 37 (spró-); Mo 1 (ou èsp-), 
9, 23, 58; S 13, 29, 36, 37; Ch 26-28, 43, 63, 
“64; Th '2, 24, 53, 62-82; Ni 1, 33-38, 90, 112; 
Ph 6, '21 | spróvó Mo 17, 79; Th 29, 43, 54 | 
éprò.ò A 12 (-6,), '13, '18, “20, 28, 55 (é-) | 
épro,ò To 27 | -pró;ó To 73 (ou -prèò) | -prówà 

To 37 (e-) | -pruwa, To 6 | èpròvò A '10 (-o,) | 
é- To 13, 24 || *sprowó: sprowó Ne 76. 

IL. *sporon, *spé-, *époron, *épron?...: spóró 
A 44 | spè- Mo 41 | épóró To 71; A 50, 52, 
60 (a-); Mo 20 | -pró To 58 | -préó To 73 (é-) | 
-éyò To 43 (é-), 48. 

C'? T. *spráwe, -a-: spraw Ve 34 (-a"-), 37- 
44; My; B 15 | spraw H 68, 

Il. *spréwe, -&-, -é- ...: spréw Ni 11, 45, 61, 
93; D 34, 64; W 1, '8, '9, 10, 13, 30, 39, ‘42, 
'56; H 50, 67, 77; L 1, 4, 7, '8, 19-35, 39 (-e-), 
45, 66-87, 101-116; Ve 26; Ma 2, 3, 9-19; B 9, 
28 (ou -éw) | sprew Ni 80; Na 23; L “32; Ve 8; 
Ma 24, 29 | spyew® L 43 (ou spréw); Ve 6| 
spwèw L 2 | spréw L 94; Ve 24 (ou -éw); Ma 4; 
B 21, 28 (ou -éw); Ne 26, 49 | spréw Ni 26; L 
"32, 43 (ou spyew); Ve '15, 24, 47; Ma 20; B 2- 
7, 11, 12, “14, 16, ‘17, 22, 23 (à Noville), '26, 
27 (enq. compl.; v. spruw), 30 | spréw Ma '47, 
^48, 749, 51; B 24; Ne 9, 14-16, ‘17, 24, 32-39, 
47, 60 | spréw, -é- Ve 35; Ma 39-43, 53; B 23 
(enq. compl., v. siprad); Ne '8, 15, ‘17, 63. 

IH. a. *spriwe ...: spriw H '42, 46, 49; Ma 
“48 (-Iw) | spriy Ne '23 | sprów W 66; H 2, 21, 
27, '28 || b. *sprive: sprif Ph 15, 37, 42, 54, 61 
(-if), 69-81; Ar; D 110, 120-132, 136 (-v); Ne 
11, ^12, 20, '22, 31, 38, '40 (-v), 43, 44, 51 (-iv), 
57. 

IV. a. *sprouwe, -oû-, -ó-, -0-...: spraw Ni 
17, 28; Na '20, 30, 84; W 21, '45, 63; H 38, 
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‘39, 53; B 27 (LH) | spráw Ni 6, 9, 19, 20; 
Na 19; D 46; H 1; Ma 46 | sprūw Ni 2, '5, 20 
(à Ard.), 85, 98, ‘102; Na 6, 49, 79, 116, 129; 
D 15, 30, 58, 101; H 37, 69; Ma 35, 36 | -4i, 
Na 99 | -u Na 101; W '8 |-a/” B 23 (si- J.H.) | 
sprów Ch 72; Ve 32; Ma 1 | spró(w) Ne '64 (J.- 
M. P) | spró Ne 76 (J.-M. P; v. C) | sprów L 61 
|| b. *sprouve: spraf Na '103; Ne 4, "a 

V. a. *spruwe, -ü- ...: spruw Na 130; D 81 | 
sprüw D 38, 72, 73, 84 | sprüw Na 127, 135; Ph 
16, 33, 53; D 7, 25, 36, 40, 68, 96, 113 | 
b. *spruve: spruf D 94. 

VI. a. *spreuwe...: spræw Ch 33, ‘54, 61 
(-&-); Ni 107; Na 1, 44, 59, 69, 107, 109; W 
35, 36; L 14; Ve 1, 31 | spréw, -é- Na 22, 112; 
H 8, ‘26 j| b. +spieuve: spydf? Ni 3910, 

D.!! +cache-as-flades: kas a flat To 13 (plus 
souvent que C), 9412, 

! FEW 12, 322a sturnus (sous 2 a): nom- 
breuses altérations de 'étourneau', dues notam- 
ment au rapprochement de -tourm- avec le 
thème de "tourner". Classement: sous 1, 'étour- 
neau': -éllu > gaum. -é et var., v. ALW I, 
C. 11 CHAPEAU; sous 2, 'étourneau', sous une 
forme empruntée au frangais, ou peut-étre 
"étournard'; sous 3, 'étourn-able': comp. Mass. 
*étournóle littéral' 'en-tourn-able' partie du 
terrain ou tournent les attelages, qui a visibl' 
provoqué cette altération; sous 4, 'a-tourn- 
euil'. Pour la forme du suff., comp. not. 25 
CHEVREUIL; la substitution é- » a- s'explique 
par le fait que la voy. prosthétique a été ré- 
interprétée comme un préfixe devant -tourn- ; 
or, en gaum., les produits de ad- et de in- se 
confondent sous une forme unique a- (cf. 
ALW 1, c. 33 ENGRAISSER), — Pour l, v 
Mass. *étourné; pour 4, LiËG. *atourneü et 
Gloss. S'-Lég. *atourniñe. 

? Absence de voy. prosthétique: comp. ALW 
I, c. 32 ÉcUME. 

7 Hypocoristique de Samson: FEW 11, 
144ab. V. Mars *sassónét (mais EH “chan-). 
— A propos de $- dans *chansonét, v. FEW, 
Lc, n.2 («nach chanson umgebildet»); le 
recours à cette influence est inutile, la chuinti- 
sation de s- étant un phénomène habituel en 
pic. et en norm., ou est attesté 'chansonnet'; 
du reste, dans les mémes dialectes, les repré- 
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sentants de cantio sont du t. canchon (FEW 
2/2, 235a). 

* Class': le tableau respecte l'ordre adopté 
par FEW 17, 188a, frq. *sprawo: *sprowon 
et var. (C), qui subsiste dans la moitié ouest et 
en un pt à la limite n.-e. du gaumais, est un 
emprunt ancien au francique; les formes clas- 
sées sous C' se sont implantées à une date plus 
récente: le malm. *spráwe est d'origine rhé- 
nane (WARLAND 171); les autres formes pro- 
viennent du néerlandais (GEsCHIERE 153). — 
Noter le passage sporadique de w à v à l'inté- 
rieur du mot (*sprovon, téprovon); à la fin du 
mot (*sprive, *sprouve, “spruve...): comp. 
not. 127 HANNETON, A (formes *baloufe ..., 
var. de *balouwe...) Les zones concernées 
sont hachurées sur la carte. 

* BALLE, BAL, Copp., CARL. Dasc., Ois. 
*sprowon, DEPR.-Nor. “(è)sprowon (fig., pédant, 
poseur), Corr., SiG. *sproon, BOURG. *éprô- 
wan (eng. -prou-). Ajouter Mars *épró.an 
(enq. *chansónét: v. n. 3). 

* Ces formes ont subi l'attraction de 'e(s)pe- 
ron' qui subsiste en B.R. au sens 'ergot du 
coq': v. pour l'ouest, DEPR.-NoP., Cor. 
*(é)sporon, Marg *épóron, etc. (not. prévue dans 
un vol. ult.). FEW 17, 186a frq. *sporo. 

7 Contrairt à C, toujours masc, C' est 
général' fém. L'enq. note toutefois le masc. 
pour les pts suivants: Ph 15, 69-81; Ar; D 
101, 123, 132; L 7, 29, 35, 43; Ve 1; My 1 (ou 
fém. selon enq.: v. Mut. fèm., mais Scius 
masc.), 6; B 15, 16, '17, 24; Ne 20, 44-49, 60, 
'64 (ou fém., J.-M. P). Genre non noté à Ni 6, 
'9, 93; Na 44, 127; D 7, 110, 120; W 35, '36, 
45; H 1, 38,739: L 39, 85, 94, 106, 114; Ve 26, 
35; My 2; Ma 39, 43, 53; B 11, 22. — Le 
tableau néglige les var. de la voy. épenthé- 
tique, dont la présence est liée à l'entourage 
consonantique du mot: v. ALW 1, c. 35 ÉPINE. 

* On ne peut guére invoquer pour spyew 
l'influence de “sépièw... coccinelle (not. 130, 
n. 38), l'altération de spr- en spy- s'étant aussi 
produite dans spyèf (VIb) 

? «diw > -&l, ce qui aligne la finale sur le 
suff. '-euille' (lat. -éola). 

it Spot: ta l'assancion, lès spréwes è 
quittent le nid Ma 42. 

12 Propr' ‘chasse (“cherche”) -aux-*/fades’. 
Pour la forme de l’art. contracté, v. ALW 2, 

vont 
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c. 2, n. 4; pour *flade bouse, v. FEW 15/2, 

133b flado et vol: ult. L'étourneau, qui se 

nourrit surtout de vers et d'insectes, fréquente 

volontiers les pâturages, oü il profite des res- 
sources que lui offrent les fientes du bétail. 
Porter le composé sous FEW 2/1, 321a *cap- 
tiare. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

13 Réponses approximatives: 1° tspwè Ph 
16, littéral' 'espoit; v. not. 81, 4; — 2° "mau- 
viard': mòvyar To 78; v. not. 72 MERLE, A, 2; 

— 39'grive': grif No 2 («à la fois grive et 

étourneau»); v. not. 71, A. 

56. BERGERONNETTE (carte 31) 

Q. G. 519 «bergeronnette, hoche-queue». 

La plupart des réponses s'appliquent a tou- 
tes les espèces de Motacilla, et particulier! à la 

bergeronnette grise (M. alba), qui est la plus 

commune chez nous. Lorsqu'on en connait 

plusieurs espéces, on les distingue par un adj. 

ou par un compl' déterminatif, moins souvent 

par une appellation propre: v. ADD. 
La caractéristique commune de ces oiseaux 

est d'agiter constamment la queue de haut en 

bas: elle est à l'origine de leurs principales 
dénominations. 

+ ALF 1460; BRUN., Eng. 136; R. HAL- 
LIG, Die Benennungen der Bachstelze in den 
romanischen Sprachen und Mundarten, Leip- 
zig-Paris, 1923 [c.r.: BTD 8 (1934), 450]. 

A." L '*(h)osse?-queue/cul' [formes du t. 

*(h)osse-cawe, m-cowe, ^-cou (Vi), ^ -kéwe, 

—-keuwe, meketi ou *(h)osse-cou,.—-cu]: hòs 

Na 84; D 15, 30, 34, 46 (ou 46), 64, 101; W 7, 

8, 10, 13, 21, 30-59, 63, 66; H 1-21, '26, 27 

(ou 27), '28, 37, 38, ‘39, ‘42, 46-50, 53, 67-69; 

L 1, 2 (q. 541 «autres oiseaux», sans glose), 4- 

39, 43, 45, 66, 87-116; Ve; My; Ma 1, 2-29, 

36, 39, 40, 42, 43, '50 (qqfs, ou 50), 51; B 2, 

3, 4-9, 11, 12, 14, 16, 21, '32, 33; Ne 26, 39. 

43, 76; Vi 6, 8, 13, 16,18, '21, 22, 25, 27-37, 

38, 43 OH. mais 43 enq. compl.), 46, 47 | 

(h)ós D 136; B 22; Ne 11, 14, 47, 51 | òs S 19, 

29, 31-37; Ch 16 (ê wos---), 26, 27 (id.), 28, 
33, 43, '54, 61 ('queue' ou 'cul'?), 63, 72; Th 
14, 24, 46, 53, 72; Ni 1, 5, 6 (ou dè selon 
enq.), 11 ("queue" ou 'cuI'?), 17, 20, 26, '29, 33, 

36, 38-39 ('queue' ou 'cul'?), 45, 61 (id.), 80, 

85, 90, 93 (id.), 98 (ou 98), '102, 107-112 

(‘queue ou 'cul'?); Na /, 6, 19, '20, 22, 23, 30, 

44, 49 ("queue ou 'cul'?), 59, 69, 79, 99, 101, 

107, 109, 112, 116-129, 130 (“queue' ou "cul"?), 

135; Ph 6, 15-86; Ar 2; D 7, 25, 36-40, 58, 68- 

81, 84, 94, 96, 110, 113, 132; W 3; Ma 35, 46; 

B 24, 27, 28; Ne 4, 9, 15-24, 31, 32, 44, 49, 60, 

63, 69. 
IL. “#(h)oche?-queue/cul'... [formes du t. 

*hoche-cawe, *oche-keü(ye), m-tcheii ou “oche- 

cu, -tchu]: kòf B 15, 23 | ós To 28, 43-58, 

‘71: A 1-7, ‘10, 12, 13, 18, '20, 28 (ou 28), 44, 

50, ‘52, 55, 60; Mo 1-44, 64, 79; S 1, 10, 13 

(ou 13), 31; Ch 4, 72; Th 5, 25, 29, 43, 54, 62, 

64, 73; Ni 28, 72; Ar 1; D 120, 123 (queue 

ou 'cul)?; Ne 57; Vi 2| oš To 24; 8 6| Aë To 

13, 99 | ó$ A 37; Mo 58. 
III. "*(h)otche?-queue/cul': hôë L 61 | dé Ni 

6 (ou ós selon enq.), '9. 
= IV: “tostè?-queue/cul', né <>" "té est 

a To 27 | òst To 7 | asté To 73. 

V. '*ochté?-queue/cul', "-tè---", "-té+--": òstè 
To 37 | osté To 1, 39 | óst& No 1, 3.| òsté To 
94 i osté To 78. 

B. '*pilásté-queue'*: EE No 4 (et 'óstd- 

queue"). 
C. '*trosse-queue/cul'*: tròs Ni 19; Na 23; 

W '56; Ma 53. 
D. '*fiér-cul' 5: fyèr ku Th 24. 
E. *vaki?: vaki Mo 58. 
F. *wáde-vatches?^: wåd vac Ni 20 (ou A). 
G. 1. *bérjirót^: bérziró To 6. 
2. *bérjéronéte?: bèridrònèt Mo 64 (ou A); 

Ne 49 (ou A). 
H. *chayeteû?: fayte B 30 (car il va sur le 

toit et hoche la queue sur le faite)?. 

1 V, FEW 16, 233a. *hottisón, qui ren- 

voie à 2/2, 1507a cülus et 2/1, 529b cauda, 

et déplacer de cauda à cülus Malm. hosse- 

ku (à lire *hosse-cou, cf. BTD 8, 450). Le 
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tableau classe les réponses en fonction de la 
forme du verbe (v. n. 2). L'italique permet de 
distinguer le t. "hoche-queue"; partout ailleurs, 
la forme correspond à 'hoche-cul', qui domine 
au centre et au sud du domaine (v. les hachu- 
res sur la carte). Les formes ont été départa- 
gées par comparaison avec ALW 1, c. 81 
QUEUE et avec la not. CUL (vol ult). Les 
formes kë, ké sont plus difficiles à interpréter 
lorsqu'elles se distinguent assez nettement de 
la forme 'queue' connue en ce pt; le probléme 
se complique encore lorsqu'elles se situent 
dans une zone ou u (< ü, donc, p. ex., celui de 
cülu) tend vers A. -&, (-&). Il est probable 
qu'aux pts suivants, la forme fr. du nom de 
l'oiseau a influencé la forme w.: (on donne: 
1. la forme du 2* élément du composé 'hoche- 
q./c."; 2-3. la forme de ‘queue’ et celle de "cul; 
4. la finale issue de - ütu dans rr. ALW 1, 
c. 41; 5. la méme finale dans PERDU, ALW 1, 
c. 71) ké, -é (kèw; ku; -u; -ü/#) Ch 61; (kyèw; 
küjd; -à; -é) Ni 11; (kdjw; ku; -ii; =) Ni 38; 
(kéy; kà/ë ; -i; -j&) Ni 39; (kwèw; ku; -à; -à) 
Ni 61; (kwéw; ku; -à; -à) Ni 93; (kèw; kujé; 
-É; -tijé) Ni 107; (kèw; ku; -u; -u) Ni 112; 

(kèw; ku; -ë; -u/é) Na 49; (kèw; ku; -à; -üjd) 
Na 130; (kay; ku; -é; -à) D 123. Qqs var. par 
rapport à ALW 1, c. QUEUE (t. 'hoche-queue"): 
kòw (-a-) W 10; kew (-é-) Ch 72; ké (èa) To 
94; (-&y) Th 54; (-&y) Th 64; Ni 36; (-&y) Vi 
18; èw) Na 44; Ph 6; ké (-èt/-ét) To 1; kë 
(-&) A '52; čé (-æ) No 3. On néglige qqs autres 
var. mineures, — Genre (noté sporadiqu' par 
l'enq.): 'h.-queue/cul' est masc. à No 1, 3; To 
7, 13, 28; A '13, 20; S 1, 10; Ch 4, 16; Th 43, 
54, 64, 73; Ni 11, 33-39, 61, 112; Na 49, 99, 
112, 130; Ph 6, 42, 45, 79; D 101; W 39; H 8, 
26; Ve 8, 38; My 1, 3, 6; Ma 50; B 9, 11; Vi 
2, 16, 18, 25, 38; fém. à To 48, 71, 73; Mo 64; 
S 13; Ch 61; Ni 17, 20, 85, 93, 98, 107; Na 44, 
49, 69; Ph 15-37, 53, 54, 69, 81, 84; Ar2; D 
40, 68, 120, 132; W 1, 3, 13, 42; H 67, 68; L 
19, 43, 45, 61, 101, 113; Ve 24, 31-34, 37, 39. 
41, 47; Ma 9, 19; B 22; Ne 20. — Pour 
"hoche-queue', v. DL et DFL (fém.), LÉON., 
Pins. (masc. ou fém.), Cop». (*osse- ou *oche-), 
Mars, Mass. (masc); pour 'hoche-cul' v. 
LÉON. (ou 'h.-queue"), Pirs. (id.), BALLE, BAL, 
Sic., Dasc., Ois., REN., Gloss. S'-Lég., MASS. 
(seul' au fig.); pour 'hoch'te-queue', v. MAES 
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*ostétcheüe (ou *ostcheüe). — Sens fig. de 
"hoche-queue/cul' et expressions: 1. petite fille 

qui *strint sès fèsses [qui serre les fesses] L 45; 
v. aussi DL "mom zéle hosse-cowe jeune fille 

qui se dandine en marchant, Cop». 'h.-queue' 
petite femme fringante qui se dandine en mar- 

chant, VILL. 'h.-cul' vif, remuant. — Noter 
qu'indépend' de 'hoche-queue/cul' existe une 
locution “hocher du cul' se dandiner: v. REM., 
Gloss. et ViLL.; — 2. Mass. 'h.-cul' (mais 

bergeronnette = ‘h.-queue') homme qui est 
toujours hésitant, qui ne sait quelle décision 
prendre; Gloss. S'-Lég. 'h.-cul' personnage 
embètant et incapable; — 3. ti r'chène l'osse- 
cu, il a pus d' bétch ké d' cu en parlant d'un 
vantard, surtout d'exploits amoureux Ni 90; 

*lé rwa dés-osse-cu n 'ést nin s' couzin c'est un 
pédant S 37, V. BALLE, Copp., DEPR.-Nop. “il 

se prend pour le roi des h.-q./c.' et Dasc., Ois. 

"roi des h.-c.' prétentieux. 
? Forme du verbe: sous I-II, formes belgo- 

rom. correspondant au fr. 'hoche". Le -s- des 

formes w, (sous I) pourrait s'expliquer par une 

influence secondaire du néerl. hossen, var. de 

hotsen issu de *hottisón (GESCHIERE 155); 

sous IV-V, formes picardes, caractérisées par 

une finale “-te': -tè, -té... Le timbre de la voy. 
qui suit le z n'est presque jamais celui de la 

voy. caduque. On ne peut donc pas décompo- 

ser les formes pic. en "hoche-ta-queue', inter- 
prétation des tém. de To 27 et 37. Une finale 

"-te' apparait réguliér' à la 3* ppl. de l'ind. pr. 

(ALW 2, c. 104 ILS VALENT; v. en particulier 
p. 285b, n. 12: «var. nombreuses pour le 

timbre de la voy.»); le composé pourrait dés 

lors s'analyser en "hochent-queue', sans qu'on 

puisse justifier l'emploi du pluriel. Une termi- 

naison '-te' caractérise aussi, à l'ouest, le fém. 

de certains adjectifs: "mür-te' mûre, 'noir-te' 

noire. Avec l'antéposition de l'adj., on obtient 

des syntagmes comme “dès nwartés glénes des 

poules noires. Peut-être le "ei de 'hoch'te' 

s'explique-t-il par l'extension de cette termi- 

naison. 
3 +pilâsté- représente probabl' un verbe 

signifiant ‘hosser, balancer’, suivi de la méme 

finale '-te' que dans 'hoch'te'. Penser à une 

var. de 'bilochier', FEW 16, 488a *luggi? 

* Propr* "trousse-queue/cul". Ajouter DL 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

*trosse-cawe hoche-queue (L 106). — A W 

“56, le mot désigne aussi une espèce de tour- 

terelle ou de pigeon (v. not. 89, n. 8), et FEW 

2/1, 530a signale le t. avec le sens ‘roitelet. — 

Genre: fém. a Ni 19. 
5 Synon. plus rare de *osse-cu, d’après BAL. 

Porter le mot FEW 2/2, 1507a. — Comp. 

Corr. *fiér-cu personne fiérote. 
5 Propr' 'vacher' et 'garde-vache', "berge- 

rot et “-onnette'. Comp. l'appellation fr. de 
«petite bergère»: le hoche-queue a en effet 

l'habitude de voleter autour de bétail. Ajouter 

les premiers mots FEW 14, 100 vacca ('va- 

cher”) et 17, 520a * wardón (près de 'garde- 

veaux' pour divers oiseaux); v. FEW 14, 335b 

*vervecarius ('bergeronnette") et ajouter le 

sens "hoche-queue' pour 'bergerot'. 

? Propr' 'écailleteur' couvreur en ardoises 

(vol. ult; FEW 17, 92a *skalja, ou on ajou- 

tera le sens dér.); le balancement de la queue 

de l'oiseau a été rapproché du mouvement 

régulier du marteau du couvreur. 
8 Aj. tchit'-chit', m., bergeronnette grise, 

d'origine onomatopéique (*/' chit”-chit', i tehan- 
te: chit chit!) Ne 47 (Tronquoy, J.-M. P). 

“Quand. l chit'-chit" tchante, c'èst signe du 

pieuve; — “madame B 11 (q. 541). 

ADD. Espèces de bergeronnettes. 
1. Bergeronnette grise (Motacilla alba). 

a. "blanc hoche-q./c.': bla Ph 42, 45, 79; D 

101; My 3, 6; B 9; Vi 16; bla My 1. Substan- 

tivé: ‘la fleurie blanche"! : li florïy blak W 13; 
— b. 'gris(e) hoche-q./c.": gri D 101; gris L 
113; Ve 31; gri$ Ne 49 ("m bergeronnette’); 

— €. ‘hoche-q./c. *d' puriau'? To 99 (vient 

dans les cours des fermes). 
d. *tchirou?: čiru L 1 (masc.; C. Deom et 

H. Simon), 45, 61 (berg. noire et grise), 113. 

e. *marchó: marsò Ne 9. 
2. Bergeronnette printanière (Motacilla fla- 

va). 

a. ‘jaune hoche-q./c.': gèn Na 6; L 113; Ve 

31; My 1, 3, 6; Ma 39; B 9; gan Na 135; Ph 

42; W 13; Zòn Ph 45, 79; — b. “jaunisse": 

gònis Ne 33; -us Vi 22; gènis B 30 (petit oiseau 

jaune; = ?). 
3. B. des ruisseaux (Motacilla cinerea). 'h.- 

q. d'eau': d éw Ph 796. 



TOME 8. — NOTICES 56-57 121 

! DL *flori, part. passé-adj., tacheté de 
blanc (en parlant d'animaux); FEW 3, 628b 
florere (pour FosseN. [Na 109]. 

? REN. *puriau fosse à fumier; cf. ALW 9, 
not. 140 PURIN, R. La bergeronnette grise est 
la plus familiére des bergeronnettes; elle se 
nourrit de chrysalides et de chenilles qu'elle 
trouve notam' dans le fumier. 

3 DL *tchirou, m., bergeronnette grise, 
mais Pirs. id. hirondelle de fenêtre, d’après 
GRANDG,; DL *tchirawe, f., farlouse des prés 
(Anthus campestris [= pratensis]), mais DEFR., 
Faune id., m., hoche-queue gris («autre forme 
de *ichirou»). On notera que la farlouse 
appartient à la méme famille d'oiseaux que la 
bergeronnette. Porter les deux formes FEW 
13/2, 374a t$irr-, et biffer du FEW 21 wall. 
chirawe (229a), liég. tchirou (235b), ainsi que 
Bouillon chirou (286a). — Sens dér.: *lés 
Tchirous les Chiroux, partisans du prince- 
évèque de Liège au 17“ s., parce qu'ils por- 
taient l'habit noir DL. 

* Propr! 'maréchal' maréchal ferrant, dési- 
gnation qui s'explique par la livrée sombre de 
la bergeronnette grise. Porter le sens FEW 16, 
518b *marhskalk. 

* Deux de ces rép. viennent de la q. 545 
«autres oiseaux» et ont été définies par 
"hoche-queue jaune'. — Sens plus fréquents de 
ce t.: 'verdier' (not. 64, C), 'bruant' (not. 67, 
B); v. FEW 4, 25b gálbinus, ou on ajoutera 
le sens 'bergeronnette printanière’. 

* Désignations approximatives: 1° *béguiné- 
te: béginét Th 53; Na 22; Ph 37 (gris jau- 
nátre); D 94; W'56 H 53; L 85 (9), 8, , bé- L 
2 (seule rép. à la q. 519). Le mot est presque 
toujours donné en plus d'un autre, désignant 
propr! la bergeronnette. Il s'applique au pipit 
des prés ou farlouse ( Anthus pratensis), tandis 
que “bèguine désigne le pipit des arbres (A. 
trivialis). Les pipits sont aussi des motacilli- 
dés; leur bec fin et pointu, leur silhouette 
élancée, leurs hochements de queue les rap- 
prochent des bergeronnettes. D'autres men- 
tions de ces deux t. figurent à la not. 92 
AUTRES OISEAUX, sous 19; — 2? *véte-ét-moréte 
Ni 20 (Ard.). Le t. signifie 'accenteur mouchet”: 
v. not 78 FAUVETTE, ADD. f, 2* a. — Aj. 
*tutu bergeronnette DEFR., Faune et HAUST, 
BTD 8, 450. Comme tichirou, le mot est 
dérivé d'une onomatopee; on le portera FEW 
13/2, 383b tu-. 

57. ALOUETTE DES CHAMPS (carte 32) 

Q. G. 507 «alouette». 

Le diminutif "alouette" a supplanté le simple 
presque partout, Celui-ci ne subsiste qu'en qqs 
pts de l'ouest (formes correspondant à l'afr. 
aloue). Il est plus larg! attesté au n.-e. sous la 
forme *alóye, d'ou provient la var. *alóre; 
cette zone est aujourd'hui dissociée par la 
présence du dimin. 'alouette' a l'o. de Liège. 
C'est à partir de *alóye qu'est formé le dimin. 
alóyéte (Ard. liégeoise et canton de My); d'au- 
tres formes du t. 'alouette' doivent avoir subi 
l'influence du français. 

+ ALF 36; ALLR 176; BRUN., Eng. 36; 
FEW 24, 291a (simple), b (dérivé), alauda; 
PALW 1,13. 

A." I. talou, -oû: alu To 1, 37, 39; Mo | 
(ou 2) | dl To 78 (ou 2). 

= II. *alóye: alòy, -óy L 1 (C. Déom; v. 2), 
19, 29, ‘32, 43, 66 (ou 2), 94, 101, 114; Ve 1- 
35. 

IH. *alóre: alòr, -ór Ni 28, 85, 102; Na 19, 
“20, 30; W 3, 21, 35, '36, 59, 63; H 21 (ou 2), 
“26, 27, '28 (ou 2), 37, ‘39, ‘42 (ou 2); L 106 
(ou 2), 113 | -àr Ni 17-20, '29. 

A”. 1. *alóyéte...: alòyèr Ve 37-39, 40 (mais 
-dwyèt à Lod.), 42, 44; My. 

IL? *árwéte: arwèt W '8, '9, 10. 
HI. a. *alo(w)éte ...: alòwèt A '13, '20, 28, 

44, 55; Mo 9-20, 37; S 1-10, 19-31, 37; Ch 16; 
Th 72, 5, 14, 29, 43, 54, 62; Ni 38; Ph 69, 86; 
Ar 2; L 2; Ma 20 | -et S 36; Ch 26; Ph 79 | 
-ò.èt A 2, 7, 12 (ou -uët selon enq.); Mo 23, 
41-79 | -et Ch 27 | alowèt To 58 (à-); S 13 | 
-ówét A '52; Th 25 | -ó.èt A 37, 50 || b. *álo- 
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(w)ète, tå- ...: alówet W 66; Ve 47; Ma 29; B 
2, 3, 4-7 | -ô.èt H 21 | álówét L 4 | -ló- W 1 | 
-lò- H 2. 

HI. a. *alou(w)éte ...: alaawèt No?: To 2, 7 
(ou E, “71, 73, 78 (à-), 94 (-ér), 99; Ch 4, 33, 
'54, 61, 63, '64; Th 64, 73, 82; Ni 2, /5, 6, "9, 
11, 26, 33, 39-61, 80, 90, ‘97, 98, 112; Na 22, 
107; Ph 54 (ou -/u-), 81, 84; D 15, 81, 120, 
123; H 69; Ma 1, 24, 53; B 24, 27 (enq. 
compl.); Ne 65-76; Vi 2, 13-18, ‘21, 25, 35, 
“36, 43, 47 | -et To 6, 7 (ou -èt), 13, 24, 28, 48 | 
«-ouette» To 27, 43; A '10 | -a«w)ét Vi 6, 8, 
37, 38, 46 | -avèt A 1; Mo 1; Vi 27 | -àt A 12 
(ou alò.èt) || b. “Alou(w)ète, *à-, tò-...: ala- 
wèt H '28, '42; L 61; Ve 41; Ma 51; B 9, 11, 
‘14, 15-23, 27-33; Ne 26 (var. à-) | -auèt L 85, 
87 | aluwèt, A D 30, 34, 64; W 13, 30, 39, 
'42, '56; H 1, 8, 38-53, 68; L 35, 45, '50, 106, 
116; Ma 2-19, 40, 42; B12 | ò- H 67; L 1 (A. 
Gobiet et C. Déom), 7, 14, 39 Gent: Ne 26 
(Mr) | ó- L 66 | ó- Ni 93, 107; Na 1, 6, 23, 44- 
101, 112-129; Ph 37, 53; D 7, 25, 38, 40-58, 
68-73, 84-101, 113 (ou -/u-), 132, 136; Ma 35- 
39, 43, 46; Ne 4-11, 20, 22, '23, 24, 31-63 | 
-(w)ét Ch 43 | -wet Na 135; D 36 | -at Ne 14- 
16. 

IV. a. *alu(w)éte, -leu- ...: aluwèt Th 244; 
Na 109; Ph 54 (ou -lae) | -l&- Th 46, 53 | -lé- 
Ni 72 | -/&- Th 72; Ni 1, 36 | -et Ph 45 || 
b. *áluwéte, *à-, *ó-... -leu-: aluwèt Ch 28 | 
ò- Ph 33, 42 | ó- Ch 72; Na 130; Ph 15, 61; D 
110, 113 (ou -/«-) | Jo Ph 16 | -lé- Ph 6 | 
-luyèt Ar 15. 

B. *môvièteS: móvyét Th 24 (ou A, 2)". 

! Les formes de l'o. procèdent régulièr' de 
alauda. À l'e, par contre, on attendrait 
*alowe, -awe résultat d'un trait! régulier de au 
en hiatus devant a: comp. cauda > w. or. 
*cowe, *cawe (ALW 1, c. 81). Un prototype 
*alaudia pourrait expliquer “alòye (var. 
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-óre), dont la finale équivaut à l'aboutiss' de 
au devant y: comp. gaudia > w. djôye. 
Correspondrait à la forme w. l'afr. aloie (Enf- 
Guill; Violette), citée FEW, /.c., dont procéde 
le dér. fr. aloyau. — L'altération de la finale 
Gët  -ór), déjà attestée en 1493 (mention 
toponymique à L 87, v. BTD 41, 28), est 
difficile à expliquer. 

? Sous IL-IV, class! d'après le timbre de la 
voy. issue de au. On distingue les formes à 
voy. initiale brève (a) des formes ou celle-ci 
s'allonge et se vélarise (b). — Porter la forme 
hesbignonne *árwéte FEW, l.c. 

3 +q. montante No 2. 
+ Comp. BAL “òluwète. 
5 'alouette! *alowète, -lou-... a exercé une 

attraction sur "luette' (FEW 14, 90a üva): 
‘luette > — *aluwéte, *alouwéte (v. not. dans 
un vol. ult.). Il se peut que, réciproqu', "luette' 
ait influencé certaines des formes de 'a- 
louette': cf. les var. en u- classées sous IV. 

* Dér. de 'mauvis' connu en fr. au sens 
‘espèce d'alouette’ (dp. Ac 1718). V. BAL et 
FEW 16, 496a, maev. 

? Les mots du tableau s'appliquent à l'a- 
louette des champs (Alauda arvensis). Lorsqu'on 
précise davantage, on la nomme 'alouette des 
champs' (Pirs., BAL, Dasc., Ois....), '--- de 
champs': a. di da Ma 9, ce qui la distingue des 
espéces voisines: 1? le cochevis ('alouette hup- 
pée") et l'alouette lulu ("alouette des bois"): v. 
not. 58; — 2° le bruant proyer ('alouette de(s) 
pré(s)): v. not. 67, ADD. — Expressions 
notées par leng.: les alouettes *bal'rèt planent 
à la recherche de leur nid. Dimin. de ‘baller'; 
v. DL *bal'ter et FEW 1, 216b, ballare. 
Comp. Prs. “l'al. fèt l Sint-Èsprit «reste 
suspendue en l'air, les ailes déployées, mais 
frétillantes» avant de se poser sur son nid; — 
'regarder aux alouettes' au sens 'attendre 
bouche bée': “louki ás-al. Ve 37, 39; — 
miroir aux al: *mirwár ós-ól. Ne 49. 
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58. COCHEVIS (carte 33) 

Q. G. 536 «cochevis ou alouette huppée». 

i | ATLAS LINGUIST jou e DE LA WALLONIE 

| a 

| 
| 
| 
| 
| 

COCHEVIS 

* còk Tivi, / j 

*vok lèvi, + Q *gok Mat 'coque-dudevant" ` 

* cok hai 

*clowi J 

Le t. le plus remarquable se présente sous 
les var. *cok livi, -lé-, *cok louwi ..., parentes 

du fr. cochevis. 
En ADD., alouette lulu. 

+ M.-G. BOUTIER, Sur quelques noms gallo- 

romans de l'alouette huppée (Galerida cristata 

LA DW 17, 1989, 17-49.! 

A.? IL. *cok'livi, -1: koklivi L 29, '32; Ve 24, 
31, 32 (serait l'al. lulu), 34; My 1 (ou al. a 

hup) | -ï L 19; Ve 8 | -7 L 4, 39, 66, 94, 101 
(«plus grosse que lal., mais pas de houppe» 

[al. lulu?]), 113, 114; Ve 26, 37 || *cok'lévi, 
1... kôklèvi Na 84 (-vri); W 63; H 21-37, 67; 
L 61; Ve 38; Ma 12; B2, 3, 16 | TD [34 (= 
coque-du-levant)]; L 87; Ve 1, 6, 41-47; My 3; 
Ma 4 (?), [24 (id.)]; B 4 (ou al. hupi, 5, 7 || 

“cok'luvi: kòkluvi L “8. 
IL a. *cok'louwi...: kóklawi Na 22, 79, 

116 | -é Ch 33 (= pipi [D | -é Ni 28 | 

b. *clowi? ...: klòwi Ma 41, 42 (?) | klowis Mo 
20 (oiseau, mais espéce?)*. 

B. 1.5 'aloue(tte) *(B)oupé(ye), Z ...: hupèy 
Ma 43 | -5B 4 | «pey Na 30 (?) | -é, Na 109 | -ë 
B 22 | '--- ta (hjoupe'...: a hup D 30, 58; W 
1; H 8,28, 69; My L (H. Cun.), 6 (ou a 
hupét); Ne 76 | a up A 37, 52; Mo 9; S 29, 

36; Ch 16 (wap), 26, ‘64; Ni 20 (Ard.), 85; D 
40; W 59; Ne 49 | a up To 13, 27, 71, 94, 99; 
A 12, 18, 55; Mo 79; Ch 54 || '--- *avou ine 
houpe' ...: avu (Dan hup L 116 | --- òn hup D 
101; B 11 | --- èn hup Ni 107 || ‘--- tà 
(hJoupète": a hapét My 6 | a pèt A 2, 7; Th 
43 || ‘--- *avou one houpéte' ...: avu òn hupèt 
My 2 | avè èn upet Ph 79 || 2. '--- *avéc ène 

toupéte': avèk èn tupét Mo 37 || 3. '--- ta 

créte': a krèt To 249. 
C." 'aloue(tte) “dé pavé: dé pavé To 37 (ou 

«mauvaise al.»); '--- *dé k'mins': dé kmé To 

39; '-.- *di route": di rut W 21 (“i fèt leti ni so 

lès bwérds dès havéyes [chemins creux])#. 



TOME 8. — NOTICE 58 

L'origine des désignations wallonnes de 
l'alouette huppée est obscure, comme celle du 
mot fr. cochevis: v. FEW 21, 229a et TLF, s.v. 
cochevis. L'hypothèse la plus plausible est celle 
d'une origine onomatopéique: les dénomina- 
tions wallonnes et la forme frangaise (d'ori- 
gine picarde) reproduiraient le cri modulé de 
l'oiseau; leur transparence, leur motivation 
originelle se serait progressivement effacée a 
cause des lois de l’évolution phonétique et de 
l'effet de l'analogie (alignement de la finale 
sur divers suffixes, attraction d'autres familles 
lexicales ...). 

? DL *cokelivi, -i, -lèvi, -i, Sctus *coclivis 
(mais VL., Suppl" {peut-être d'une autre main, 
d’après l'éd.] «couclouxhou»), LÉON. *coclivi 
(à Bois-de-Villers [Na 112]; Pirs. *coklouwi 
(ajouter à l'EH); Dasc., Ois. id. (synon. de 
*al. à woupe); CARL.? id. Ch 33, 48, 50, 57, 
61 (synon. de *pirlouwitch). — En w, liég., 
*cok'lévi est aussi une var. du nom de la 
coque-du-levant: v. pts entre crochets dans le 
tableau, et cf. DL et FEW 2/1, 824b co- 
cuum. Le mot résulte probabl' de l'attrac- 
tion de *cok 'lévi alouette sur 'coque-levant' 
coque-du-levant. 

3 Ces formes paraissent réduites des formes 
classées sous 4, mais pourraient aussi avoir 
une origine indépendante (cf. t. mentionnés à 
la note suivante). 

“ Aux désignations d'origine onom., il faut 
ajouter: 1? d'aprés VILL., «couclouxhou», cf. 
n. 1; — 2° d’après CARL., *pirlouwitch, inséré 
pour Charleroi sous l'étymon rhénan spirre- 
wipche, FEW 17, 181a. 

* Dasc., Ois, tal. à woupe, Corr. tal. à 
oupéte. Ajouter aux donnees de l'EH “houpe- 
lève al. DFL, “al. à toupe Maes. Pour 'huppe' 
et dér., v. FEW 16, 266b sv.; pour 'toupe' et 
dér., FEW 17, 343a sv. 

$ Aj. “al. à nwáre tchéte Mo 20, littéral! "al. 
à noire téte': ce serait l'al. huppée (?) selon le 
tém. 

T Le cochevis fréquente les terrains arides, 
pierreux et sablonneux, tandis que l'alouette 
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des champs préfère les prairies. Aj. “al. dé 
pavé ou *maje [mauvaise de goüt] a/. al. 
huppée. — C'est dans la méme catégorie moti- 
vationnelle qu'il faut situer “al. du brèyire My 
1 (H. Cun.), relevé a la q. 541 «autres 
oiseaux» avec la définition «cujelier»; pour le 
DFL, toutefois, le t. désigne l'al. lulu: v. 
ADD. n. l. 

# Rép. approximative: tal. ki cante To 73. 
Des al., qui sont d'excellentes chanteuses, l'al. 
cochevis et l'al. lulu ont le chant le plus 
remarquable. 

ADD. Désignations de l'alouette lulu (Lullu- 
la arborea), parfois. confondue avec l'alouette 
huppée ou cochevis (Galerida cristata). 

"alouette de(s) bois'!: Ni 61; Ph 16, 45; D 
46, 94; Ma 9; Vi 27; '--- d'au bois! Vi 8 
(petite, grise, vivant dans les bois)?. 

! Les formes du tableau ont toutes la prép. 
'de', sauf peut-être à Ph 45 et Vi 27 (ou dé 
peut représenter 'de' ou 'des'). — V. DFL, 
Pirs., BAL (qui glose «farlouse des buissons» 
[?]), Dasc., Ois. — Contrair! à l'al. des 
champs, l'al. lulu aime les terres incultes et les 
lieux secs à végétation espacée; ce n'est pas à 
propr! parler un oiseau de forêt. L'appellation 
*al. di brouwire qu'ajoute DFL lui convient 
mieux. 

? Elle chante: *nosse méskéne [servante] 
a chópe, chópe [notre servante a des déman- 
geaisons; cf. FEW 11, 273b scalpére] (en 
montant) à 5' cu, à s' cu, à s' cu (en descen- 
dant) Ph 16. Comp. DL (pour l'al. des champs): 
*fifidiu (ter), dit l'òlouwète tot s'énülant [de 
*s'énüler s'élever dans les nues; v. DL, FEW 
7, 69b nébüla]; máy pus (ter), di-st-éle tot 
rid'hindant, — Ajouter, d'après Dasc., Qis. 
l'appellation d'origine onomatopéique “tur- 
lute Ch 16, 23, 24, 25, que l'auteur donne à 
tort comme un synon. de “al. à woupe et 
*cok louwi; le t. a été connu en fr., cf. FEW 5, 
464a lur-. 
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ap fo "Li 4 

MOINEAU | ^ . 744 ` Ja 

“mohon, -hyon 

3 ut 

*mochon 

*mouchon 

*mouchét 

*moucheron 

'oiseau de toit 

*sóvérdia 

“gros-bètch, *gros-béc: 

*piérot, *pirot, -out, *piérouke 

k. | =-=<@ 0000 moinet', "moineau"... 

SINOTIVA V1 JA ANÒLISINONN SVILV 
Dans la zone délimitée par le trait, "mouchon' signifie "oiseau 

(cf. not. 4 OISEAU). 

Les hachures signalent les pts ou apparait le déterminant "de toit 

('mouchon de toit", oiseau ---"). 
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59. MOINEAU (carte 34) 

Q. G. 508 «moineau (de toits, etc.)». 

Une grande partie de l'est et l'aire picarde 
désignent le moineau par 'mouchon', t. qui a 
pris, dans le centre du domaine, le sens géné- 
ral d'oiseau': v. not. 4 OISEAU et les limites de 
la zone 'mouchon' oiseau reportées sur la 
carte MOINEAU. Dans la région de Dinant, 
"mouchon' oiseau s'oppose à 'mouchon de 
toil! moineau, comparable à ‘oiseau de toit 
du n. de Ne. La méme motivation se retrouve 
dans l'appellation *sóvérdia du Brabant et du 
Namurois: le moineau est l'oiseau qui vit sur 
la séveronde du toit. 

Le caractére familier du passereau lui vaut 
encore le nom caressant de *piérot, le plus 
larg! répandu; son bec robuste, le nom de 
'gros-bec', qui s'étend sur deux îlots à l'ouest 
et au sud de la zone 'mouchon'; la tonalité 
gris-brun de sa livrée, celui de *moinet' et var., 
attesté au s. du domaine. 

En ADD: moineau domestique et moineau 
friquet. 

$ ALF 866; ALLR 171; BRUN., Enq, 
1012; H.E. KELLER, Quelques noms du passer 
domesticus dans la Gaule septentrionale, Mél. 
Gardette 1966, 267-284; PALW 1,16; M.-G. 
BOUTIER, Le type toponymique mouchenière, 
NRO 17-18, 1991, 61-74. 

A. l. "mouchon (de toit!Y?. I. *mohon, 
id mohó D ‘33, 34, ‘63, 64; W '8, 10, 
30, 35, ‘39, '42, '56, 66; H 1, 21-37, 38, '39, 
‘42, 46-68, ‘77: L 1, 7, '8, 14-35, 39 (mo-), 45, 
85, 87, 101-116; Ve 32, 35, 38, 40, 41, 44; My 
4 (gró m.); Ma 2, 3, 4, 9-19, 24, 28, 29 (J.H. 
-ZÒ, 20 enq. compl.) | -ó^ L 4 (ou pti ^) | -ó" 
Ve 24 | -L 61 | -o Ve 8 | -ő L 43; Ve 6, 34 | 
A Ve l, 26, 31, 37, 39, 42 |-òy L 94; My 1, 2| 
-on (ou -ó selon contexte) L 66 (et grò ~) | -à 
W 13; H 8; L 2 | -ay W 63 | mozò My 3, 6 
(grè ^); Ma 20, "21, 29 (ou -$ô enq. compl.); 
B 2, 4, 5 (ou -sò selon enq.), 6, 7, “8. 

II. *mochon: mòsò D ‘62; Ve 47; Ma 1, 29 
(ou -zð enq. compl.), ‘32, "34, 39, 40 (enq. 
compl.; 40 J.H.), ‘41, 42, 43, '45, ‘48, 49, 50, 
51, 53 (aussi pour d'autres oiseaux dont on ne 
connait pas le nom et qui ressemblent au 

moineau); B 5 (ou -zò), 9, 10, 11 (anc'), 12, 
“13, 14, 15,717, 20, 21 (à Roum.); Ne '18, 26, 
“28. 

HI. *mouchon ...: masô No 1, 2 (ou -;6), 3; 
To 7-24, 28, 37, 43, 48; A 1 (ou E), 2 (grò^); 
Mo 9 (ou E); Ni 1, ‘61 (id.); Na 84, 101, 116, 
129; Ph 33, 84; Ar 1, 2; D 7, 15, 25, 30, 38-58, 
‘60, 68-101, '103, 113, ‘141 (mar); H 69; Ma 
35, 36, 46, 47, 48; Ne 4, 5, 77, '8, 32, 49 | - à 
No 2; To 73, 78 (m«-) | -;ô To 27 | -é; To 1, 
39 | ës, To 94 (ou -à;) | | -ô, A '10, 12 (ou E, 
selon enq.) | -à To 2; N bote To 6. 

2. 'mouchet'. *mouchét? ...: masè B 33; Vi 
13, 18, '21, 27, 35, '36, 47 | -e | Vi 16, 22. 

3. "moucheron'“. *moucheron ...: musr Mo 
41; Ne 39 (?, ou -a), '50, ‘64 | -à. Ne 76 || 
*misseron: misró Mo '48 (selon tém. de To 
39). 

B. ‘oiseau de toit’? Ne 9, 15, 16, '17. 
C. *sóvérdia?...: sóvérdya Ni 2, '5, 6, ‘9, 

17, 26, 28, 45, 80, '97, 98, ‘102; Na 1, 6, 19, 
'20, ‘35, 49, 59, 79, 84 (rant, '92, 99, 107 (so-), 
109-116, 127 (inusité); D 7 (id.). 

D. *gros-bétch" ...: gro béc Ni 17, '29, 85, 
98, 102; Na 1, 19, '20, 30, 84, 135; D 36, 110, 
120; W 1, 3, '8, 10, 21, 35, 36, ‘56, 59. 63; H 
2, '26, '42, 53; L 1; Ma 46, '48; Ne 4 (= ?), 
11, “12, 14, 20, '22, '23, 24, 31, 33 | --- beč Ni 
19, 20 || *gros-béc: gro bèk S 36. 

E. 1. *piérot? ...: pyéró S 31, 37; Ch (-o à 
Ch '63); Th 72, 21, 72; Ni 1, 11, 20 («m. des 
champs, de campagne»: friquet), 26, 36, 39, 
61, 72, 80, 90, 93, ‘102, 107, 112; Na 19, '20 
(«petit m.»), 22, 23, 44, 59, 69, 107, 129, 130; 
Ph 6-16, '21, 37-69, ‘70, 79, 81 (= petit m., 
mais seule rép.), 86; D 7, 96; Ma 24; B '1, 16, 
21-23, '26, 27-30, '31, 33; Ne 14, 33 (selon 
Goff.), 47, 60; Vi 2, 8, 38, 47 | -o To 58, 71; A 
55; Mo 9, 17, 58, 79; S 1, 29, 36; Ch 63; Th 5, 
24; Ni 38; Ne 76 | -ó A '52; Mo 1, 20-37, 42, 
44: S 13 | - Mo 41; S 10; Th 14, 25-46, '52, 
53, 54,55, 62, 64, 73, 82; Ni 33 (pi,-); Vi 25 | 
pyero S 19 | «piérot» To 99 || *pirot, -out ...: 
piró A 2,7 | -o8 6 | -ó A ‘20, 37-50 | -6 A 1, 
'10, “20 | -u A 12, '13 (grat ^), '18, 28 || 
*piérouke: pyérak Mo 64. 
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2. *piérkin?: pyèrkè S "28. 
F. 1. *mon.nét, *mó-, *mwin-!?: mònè Ne 

43, 57 | -e Ne 44 | móné Ne '38; Vi 6 | mwènè 
D ‘129, 130; Ne 51. 

2. *mwin.nió!! : mwènò D 136; Ne 65 (arch.), 
69. 

3. *mwanó: mwanó D 123, 132; Ne 15, 33 
(selon Goff.), 39, 43 (plus souvent que A), 63; 
Vi 8, 25, 37, 43, 46 | -ó Vi 3812. 

t Les pts ou "mouchon' est toujours accom- 
pagné du compl' 'de toit' sont signalés par 
l'italique dans le tableau et par des hachures 
sur la carte: le déterminant y sert à distinguer 
le moineau (ou «oiseau de toit») de l'oiseau 

en général. Ailleurs (pour 4, comme pour les 
autres t.), le méme compl', facultatif, permet 

de désigner plus précisément le moineau do- 
mestique: v. ADD., a. On notera cependant 
que 'mouchon de toit" moineau s'oppose à 

'oiseau' aux pts suivants, situés pour la plu- 
part en bordure de la zone "mouchon' oiseau: 
D 46, ‘60: H 69; Ma 1, 3, 4, 43, '47, '48; B 6, 
9; qu'il s'oppose à "jeune" à Ar 2. Inversement, 
la confusion sous le seul t. “mouchon' des sens 

'oiseau' et "moineau? existe à Ph 33 et 84, à la 
limite des zones de "mouchon de toit' et de 
"pierrot". En d'autres pts, cette confusion 
existe, mais "mouchon' moineau a un syno- 
nyme plus précis: 1° *piérot: A 1; Mo 9; Ni 1, 
61; 2° *gros-bétch W 59. 

? DL, ViLL., SCIUS *mohon, BOURG., MAES 
*mouchon; LÉON. *mouchon d' teut (Dinant), 
Pirs *mouchon d' twét (EH gros-bétch). Fig.: 

“on vi m. un vieux malin DL; "on blanc m. 
personne qui a les cheveux pâles BOURG. FEW 
6/3, 259b muscio. 

3 LiéG. et Gloss. S'-Lég. “mouchèt, FEW 
6/3, 259b-258a. — Comp. la répartition du 
méme type au sens 'épervier' (not. 85, A). 

+ DASN. *moucheron est inc. de Goff. 
(HAUST, Chestr.); la forme est insérée avec pic. 

*misseron (Nord, rouchi, Flandres) FEW 6/3, 
260a; Mons *misseron moineau est égaré sous 
*mukyare, FEW 6/3, 195a. 

“ Formes à la not. 4 OISEAU. 
5 Prs., et LÉON. (pour Namur) *sóverdia. 

FEW 21, 225a donne aussi le t. pour Charle- 
roi. On portera le mot sous FEW 12, 418b 
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süggründa, près de agn. severondel (-èllu) 
filet pour attraper les moineaux, ags. [lire: 
agn.] severonder róder dans les gouttiéres. 
ALW 4, not. 13 donne pour les pts concernés 
des formes *sovronde, -fr-; à la modification 
du théme dans le dér. 'severondeau' moineau, 
on comparera celle de 'severond-al' seve- 
ronde: *souvérdó à Ph. — * Lé sauvérdia est le 
nom d'une revue littéraire dialectale du Bra- 
bant wallon. 

1 DFL, Pirs. *gros-bétch. — Comp. DL 
id. oiseau granivore (par opposition à *fin- 
bétch oiseau insectivore). En d'autres endroits, 

'gros-bec' signifie 'bouvreuil': v. not. 66, F. 
8 Connu en fr. comme nom familier du 

moineau; v. aussi LÉON., Haust, Chestr., 
BALLE, BAL, Copp., DEPR.-NOP., CARL.!, SIG., 
DELM., Corr. FEW 8, 330a Petrus. 

? Hypocoristique de Pierre, formé gráce au 
double suff. "-k-in". A porter FEW, l.c. 

10 Mass. *maunet représente "moinet' (FEW 
6/3, 690 mónáchus); pour l'évolution de la 
voyelle, comp. w. *tchénon.ne, -óne chanoine, 
* Antóne, * Ton.ne, * Tône Antoine et hypoco- 
ristiques. 

11 Les suff, posent qqs problèmes d'interpré- 
tation: F, 2 et 3 sont sans doute des formes 
empruntées, 2 de la forme moiniau (avec var. 

pic. du suff.), 3 de la forme moineau, — V. 
HAUST, Chestr. *mwanau (Goff.) et Mass. 
*mwanot, dont la graphie indique une réinter- 
prétation de la finale en "-ot'. 

12 Aj Mars *frian d sinse [lire *cinse 
"cense" ferme), iron, moineau; pour *frian, v. 
not. 63 LINOTTE, B. 

ADD. Espéces de moineaux. 
a. Moineau domestique (Passer domesticus). 

Il vit en bonne entente avec l'homme et pro- 
fite, pour faire son nid, des ressources que lui 

offrent les habitations. 
1° «moineau (v. formes dans le tableau) ‘de 

toit'w! Na 84, 101, 116, 129; Ar 1, 2; D 7-34, 
38-101, 103, 113; W ‘39; H "26, 38, 69,77; W 
1; L 19,32, 43-66; Ve 6, 24, 32-35; Ma 1, 3-9, 
35, 36, 40-46, ‘47, ‘48, ‘49, “50; B '1, 6, 9, 15, 
“17, 23, 31; Ne 4, '5, 7, 8, 9, 15, 16, ‘17; Vi 
37; — 2° «m. de trou de boulin»?. "de *tró d' 

vi”: trò d vi Ni 1; 'de *baria, -ô ... *bo-: barya 
S 1, 31 | -# Mo 20 | bòrya S 36; Th ‘2 (ou bu-); 



— 3. «m. de cheminée». "de *baló'?: balô No 
3; — 4. 'm. de *brik'tris *: briktri A 12; — 
5.'m. de maison'5 S 13; Ni 1; W 3. 

P. Moineau friquet (Passer montanus). Lé- 
gér' plus petit que le moineau domestique, le 
moineau friquet a le dessus de la téte marron, 
les joues blanches avec une tache noire carac- 
téristique. Il vit à la campagne et niche dans 
les trous d'arbres, dans les vieux murs, etc. 

1° '*goré-mouchon'* ...: góré H '28 («mâle 
de moineau»), ‘42, 67; L 1, 4, 29 | -€ H [49 
(fig.)], 50; 'mouchon-*goré'$ ...: góré L '8 | -ë 
H 53; *goré .. 
19, 39 (q. 541: «espéce de moineau, mais plus 
gros»), 61 (ou ^ t cabot) | -87 ['-in'] Na 109 
(ou «moineau d bwes; *p tit goré$: pti gore 
W 1; H 26; L 45; *neür goré*: nër gré H 68. 

2*«'noir moineau»": nwar To 58 (plus 
petit) | nar, nò,r To 24; "le for (< fóris) 
noir": A fór nwar Ne 4. 

3° «moineau *grélin? ...»: grèlè To 7 (de 
murailles) | gré- No 1 (plus petit). 

4? «moineau de *tchabote»!?: cabót Ni 1; 
L 19, 32, 43, 45, 66; Ve 1, 6, 24, 32, 34, 40; 
«m. de *tró» ...: trò To 24, 37, 48, 71, 99 (de 
murailles); A '18 (-6,), 20 | trò No 3 | trá To 
73; «m. de *potale»!! : pòtal Ni 28; — *tcha- 
boti'*: taboti W 1 (*d'vins on trò d' méléye 
[pommier]); *tchabotrou*?: čabòtru Na 1, 79, 
84 (niche dans les fentes des murs), 116. 

5* «moineau de bois» !? S 31, 36; Ch 26, ‘64 
(plus petit); Ni 17, 90 (id.), 98; Na 22, 109; W 
3; B 4; «m. d'arbre»: d arp A 12; «m. de 
saule»: 1 sé A 28; Mo 20; S 1, 19, 31; «m. "de 
haie'»!*: t hay Ve 35, 40 | t hay L 45; «m. "de 
prés'» !4: d pré L 66; «m. "de champs'»: t ka 
S 13; «m. ‘de fagnes'»: t fai Ve 6 (= le 
fagnard); «m. 'd'eau'»: d êw L 66; «m. de 
*téra!5»...: tèra L 19 | dèra L '32 (ou t 
kraipè); «m. de *croupé»!5: krupë L 32; «m. 
de mur»: mur Ch 26; murë B 11 (“pask'i i fèt s 
nud ozès mours; inc, à Steinbach); — +gritche- 
meuraye!7: grič miray B 2818, 

! Le relevé inclut les pts ou le compl! a une 
valeur distinctive entre ‘moineau’ et ‘oiseau’: 
v. ci-dessus, n. 1. — Formes de "toit": ALW 4, 
not. 12. Compl": tü H 26; tè D '60; té D ‘74, 
“103; Ma '47, ‘49, '50; B ‘31: Ne '8. Var.: t 
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(a) D 30; (-à) D 81; të (we) D 25; (té) D 
113; (tè) D 101; té J.H. / tè enq. compl. (té) 
Ma 1. — Substantivation du déterminant 
dans *twat: twa Ne '17 (“lès t. v'nant mougnè 
lu mougnè d' nòs pouyes). 

^ ALW 4, not. Hl, t. L et I: les mentions de 
la q. 508 apportent des compl" à cette not. 
Ajouter CARL.! *piérot d' bárau, où *bárau est 
l'ancre en bois ou en fer qui rattache la char- 
pente au pignon, et Pirs. *mouchon d' tré 
d' mani, synon. de *m. d' twét; pour *tró 
d' mani, v. ALW 4, not. 11, A. 

* Ajouter la forme à ALW 4, not. 48 CHE- 
MINÉE. 

* Au sens ‘ouvrage fait de briques’? V. 
FEW 15/1, 277a bricke. Corr. donne seul' 
*brik tri briquetterie. 

“ Pour 'maison', v. ALW 1, c. 56. 
* DL *goré-mohon moineau friquet, qui a 

sur la nuque un étroit collier blanc; pour 
*goré ... 'goherel' collier de cheval, v. ALW 9, 
not. 89, A. L'appellation s'explique par l'as- 
pect particulier des joues de l'espéce monta- 
nus: v. l'introduction. 

7 V. LÉON. et Pirs. *gorin moineau des 
bois. — Substitution de suff.? On pourrait 
penser aussi à un phénomène analogue à celui 
qui affecte malm. *singlin, var. de *singler ...: 
v. not. 26, n. 5. 

* Le moineau friquet a effectivement le plu- 
mage plus foncé. 

° Dimin. de 'gréle': v. Mars *grélin faible 
et FEW 4, 202a gracilis. V. l'introduction. 

9 Pour *tchabote creux dans un arbre, v. 
vol. ult. et FEW 21, 57a. — DL *mohon 
d' tchabote, Copp. *piérot d’ tchabote, DEPR.- 
Nov. +p. d' chabote, CARL.! *p. d' crabote, etc. 

11 Pour “potale, 'potelle', creux dans un 
mur, etc., v. FEW 16, 647b pot. Noter qu'a 
Jamioulx [Th 24], où *potéle désigne les orifi- 
ces aménagés dans l'étable pour l'éclairage, 
*piérot d'~ désigne le moineau domestique 
(par opposition à *p. d' bwès moineau friquet). 

12 Dër en -ariu et en -ariu + -éolu 
de *tchabote. V. LÉON. et Pirs. *tchabotrou. 

13 Formes de 'bois': v. vol. ult. — DFL 
*mohon d' bwés, BAL *piérot d' bwés, CARL. 
*p. d' bos. 

'# DL “mohon d' pré et *gros-bétch di hàye 
€ | (pour gros-bétch, v. ci-dessus, n. 7). 
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15 Propr' 'terrail' tertre, butte, etc. L'ini- 
tiale ë de L '32 est peut-être due à l'influence 
de *tiér, de sens proche. 

16 Littéral' 'croupeau' butte, monticule: v. 

DL *croupé, FEW 16, 419a *kruppa. 
17 Littéral' "grippe-muraille', à classer FEW 

16, 75a "gripan. — Comp. à la description 

de Ne 4: il vit *dins lès cróyes [fentes] dés 
meurs. 
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18 Ajouter, d’après BOURG., *mouchon d 

cayou moineau friquet. — On n'a pas classé 
l'appellation obscure li gró gèw Ve 40, ou gèw 

pourrait représenter une var. de * Dièw Dieu, 

mot qui intervient dans les transpositions des 

chants du pinson (cf. not. suiv., ADD.). 

60. PINSON (carte 35) 

Q. G. 514 «pinson». 

"pinson' est connu presque partout. On re- 

marquera la dénasalisation en é, i de la voy. 

initiale « e -- nasale (v. les hachures sur la 

carte) et la sonorisation du $ en ë en pic. Au 

sud du domaine, 'pinson' s'altére parfois par 

l'adjonction d'un r inorganique; parfois, par 

celle d'un è ou d'un s à l'initiale, sans doute 
sous l'influence des dérivés de "pincer”. 

Inversement, le nom de l'oiseau a influencé 

les formes de "pinçon? (et var.) trace laissée sur 

la peau aprés qu'on a été pincé: v. FEW 8, 

548a, n. 21, et vol. ult. 

En ADD.: pinson des arbres et pinson du 

nord. 

$ ALF 1018; FEW 8, 518b *pincio. 

A T. a. *pinson, *pé"- ...: pêsô A /20; Mo 1; 

Ch 43, '64; Th 5, 24, 64, 73; Ni 39; Na 1, 79- 

101, 109-129, 135; Ph 6, 15, 33-86; Ar; D 7- 
25, 36-136; H 1, 38, ‘42, 67, 68; L 1, 7, 29, 39, 
106-114; Ve 35-47; My 2 (-é- ou -é-); Ma 1, 9- 

53; B 2, 3, 4, 9-33; Ne 4, 9, 14, 15, 20, '22, 
'23, 26-39, 49, 65, 69; Vi 2, 25, 35, '36, 38-47 | 
-o" Ne 16 | -à Ar 2 | -à. Vi 16 | -à, Vi 18, 21 | 
-ay Vi 22 | -ðw To 6 | pé"sóg Ve 31 | pèso'y Ve 
34 |-òy My 1 | pésò My 2 (ou pé-) || *pénson, 
*pé^-: pésó Ni 20 (-à,; pē à Ard.), 85, 93, ‘102, 

107; Na 22, 30-69; D 123 | pé": Ch 33, ‘54, 
72; Ni 2,75, 6, 9, 17, 26, 28, 45, 80, ‘97, 98; 
Na 6, 19, 20, 23, 107; Ph 16 j| *pésson? ... 
pésó, pé- Ni 19, 20 CÀ, Ard.), 61, 90, 112; Na 

130; D 30, 34; W 1-10, 21-35, ‘36, E? 66; H 
2, 21-37, ‘39, ‘42, 46-53, 69; L 14, 19, ‘32, 35, 
45, 66, 87, 101, 116; Ve 26; Ma 2-4 | -ò" L 4; 

Ve 24 | -6 L 43; Ve 6, 8 | -ôy L 94 |-òy L 43; 

Ve 1,715, 32 | -à, -å W 13, 39: H 8; L 21-à, 

W 59 | -ay W 63 || *pisson? ... : pisô Ni 11; W 

‘42; L 1, 85| -ó" L 61 | -å Ne 47, 76; Vi 16 | -á 

Ne 60, 63 [| b. *pins'ron?: pesró Th 53, 72; Ne 

11, 24, 51 || c. *épinson, *spins'ron* ...: épésó 

Vi 37 | -ôn Vi 27 (masc. ou fèm.?) | -à, Vi 6, 8 | 

-a^g Vi 13 .| spésró Ne '38 (q. 54), 43, 44, 57. 

IL a. *pinchon ...: pésó No 3 (-é*-); To 13, 

28; A 1, 37 (serait le canari*), 55; Mo 9, 23, 

79; S 1, 10-37; Ch 4-28, 63; Th ‘2, 14, 25-46, 

62, 82; Ni 1, 33-38, 72 | ,0 To 73, 78 | à, No 
2j 40 To 27 (-à.-) | -è"; To 94 | 48 Mo 37 | -è 

To 1, 39 | -à No 1; To 2 | -à, To 37 | pésó To 

7; Mo 64 || *pénchon, *pé^-: pésò Mo 20 (ou 
-é"- selon enq.), 44 Con, 58 || *péchon? ... 
pésò Mo 41, 42 | -.ô Mo 37 || b. *pinch'ron: 

pésrò Th 54. 
III. *pinjon? ...: pézó To 24, 43-58, "71, '97, 

99; A 2, 12 (Ch. G.; -é- J.H.), 7, ‘13, '18, 28; 
Mo 17; S 6 (pé?-). 

B. *djouli moh(y)on: guli mohó My 4 | 

--- moyó My 3 | --- moyóg My 6 || *djouli: 
Sail? My 1 (ou A). 

C." 'pivoine': pyón À "52 | pyôt A 50 | pyôk 
A 44 | pyôn A 60 (serait le pinson d'hiver)?. 

1 Classement des formes en fonction de 
l'aboutiss! du k + y > w. et fr. s (l), pie. $ 
(ID, parfois sonorisé en Z (III), et d’après le 
trait! de la voy. initiale. Les altérations figu- 
rent sous b et c. — Qqs var. ont été relevées à 
la q. 1266 «aveugler un oiseau» (réponse: "un 
pinson', car on aveugle les pinsons pour amé- 
liorer leur chant): pë- (-é-) H 39; (-i-) L 85; 
pé- (-ë-) Na 109; pë- (-é-) Ni 93; Ve 8; -ô (-.ô) 
Mo 37; -à (diphtongue de -ô) No 1-3. 
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EE 
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mm 

"os 
WW. 

p - wè, dt 
APER gan pa «ses 

n s 
E et 

EI a si 

? À la dénasalisation du e + n en position 
prétonique, comp. celle de 'fin' en emploi 
adverbial dans '(tout) fin + adjectif! (vol. 
ult.). 

* Même insertion de -r- dans: "etc réi, var. 
de *sizét tarin (not. 62), *maz rindje mésange 
(not. 69). "pinson' a peut-étre été rapproché de 
"pinceron', connu au s. de Th et de Ph au sens 
"marque qui reste sur la peau aprés que l'on a 
été pincé’ (q. 695), t. à ajouter FEW 8, 544a 
*pints-, mais cette influence ne peut être in- 
voquée partout ou “pins'ron pinson est connu: 
Picardie, Normandie, Haute-Bretagne, etc., 
FEW 8, 518b. 

* é- et s- (correspondant à l'aboutissement 
du préf. ex-) s'expliquent vraisemblabl' par 
la réinterprétation de 'pinson' d'aprés les 
continuateurs de *pints-: par ex., 'épingon' 
onglée, attesté en gaumais (v. vol. ult. et FEW 
8, 544a *pints-); 'épincier' élaguer (v. vol. 
ult. et FEW 8, 545a), dont dérivent 'épingon, 
-ceron'. Par l'insertion d'un r, *spins'ron se 
rattache aussi à *pins'ron géographiqu' proche. 

* Tandis que *gardinál désignerait le pin- 

son. Pour 'cardinal' chardonneret, v. not. 61, 
B. 

“ Porter cette forme FEW 8, 518b. Comp. 
la sonorisation qui affecte *gardinál "cardinal' 
(not. 61), *gatin 'chátain' châtaigne, etc. En 
ces pts, le mot est homonyme de *pinjon 
pigeon(neau). V. Corr. *pinjon pinson, mais 
*pinjon d' coulon 'pigeon de colomb' pigeon- 
neau. FEW 8, 556a pipio. 

7 C.-à-d. 'moineau tacheté". V. BASTIN 
* djouli tacheté et * djouli mohon pinson (FEW 
16, 285b jòl), mais ViLL. et Scius *djoli 
chardonneret (not. 61, n. 8). 

* Ces formes, identiques à celles de 'pi- 
voine' (Paeonia officinalis), désignent, en des 
pts proches, le bouvreuil: v. not. 66 BOU- 
VREUIL, n. 3 et 5. 

? V. aussi *pike-massé pinson d'Ardenne, 
seule rép. à B 5-7 (ADD., p). — Réponse 
approximative: “gardinal A 37; S 10 (ou A). 
V. n. 4. 

ADD. a. Pinson des arbres (Fringilla coe- 
lebs). C'est le plus commun. Excellent chan- 
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teur, il fait l'objet de l'attention des *pinsonís 

('pinsonniers! ou amateurs de pinsons)', qui 

distinguent les pinsons d’après leur chant?. 
le "pinson *ordinére': órdinér D 120; 

2*'p. de (du) pays': t payé Na S9 (de ta 

région); dò payi B 11; — 3? 'p. de concours": d 

kókdár Ve '15; 
4 (d'après le chant)? “vidieti, -diü ...: vidyé 

Na 109; D 94; -gü L 45; vrigu S 10; frégà 

S 37; *crotchét-vidieü, *capia-vidjan, *ratcha- 

tcha-vidieu ...: crocè vigé D 36, 38 (vi-); kapya 

viga S 31; racaca vidyè Ni 90; *ristipieü: risti- 

pyè L 45; *batiskiwik, -cowitch ...: batiskiwik 

S 31; -kuwi/-tuwi S 10; -kowiè Ni 90; *(bi)sco- 

witch, *(di)strouwitch ...: biskowic S 37; bus- 

karwié S 36; Th ‘2; skowiè Na 109; distrawic 

D 94; ristirwié L 45; stérwéé Ni 98; *bati- 

smayot, *batisporia, *rabatiscafieu: batismayò 

Na 109; -porya D 36; rabatiskafyé D 38; 

*biscorion, *skiyon, *vi-scadia, “scotia: biskò- 

ryò S 37; bijuskoryò S 36; Th "2; skiyò S 37; vi 

skadya Na 109; skótya S 10 (-t^-), 37; “vrédiu- 

batiscuwi: vrigu batiskuwi S 10. 
B. Pinson d'hiver ou des Ardennes (Frin- 

gilla. montifrigilla). 11 niche dans des régions 

plus septentrionales que le pinson des arbres 

et n'apparait chez nous que l'hiver. Son chant 
n'est pas mélodieux. 

l? "pinson d'Ardenne'*: d ardèn To ‘71, 99 

(gris); S 10, 19; Th 62; Ni 90, 98; Na 6 (?), 19 

(ne chante pas), 59 (de passage); d ardén Th 

24 (q. 541 «autres oiseaux»); Na 109; d árdén 

H 37, 69; "p. ardennais'*: drdinwè H 69; 'p. de 

fagnes': d fañ Ve '15; Tagnard"”: fañär L 19; 

Ve '15, 24, 34; -ñor Ve 32; 'pinson de Russie”: 

di rusiy D 120; 'p. de France": t fras B 4 (p. 

d'Ardenne), 7 (a. 541 «autres oiseaux»), 11; 

2° (d'après le chant) *kékeük *: kèkék L 87 

(p. des fagnes); 
3° * pike-massé?: pik masë B 4 (pinson d'Ar- 

denne), 5-7 (seule rép.) 
y. Jeune pinson. 
*tak lin*: taklè Na 84; L 114; -è'y Ve 32; 

-añ W 63 8, 

1 V. DL, Scius, Pirs., BALLE, etc. *pinsoni, 

on dit aussi 'pinsonniste': BAL *pinsonisse, 

Copp., DEPR.-NoP. *pinchonisse; 'pinsonneur': 

pè, Só"n& No 3; *colébeü d' pinsons DFL, ou 

*colébeü, littéral! 'colombeur', signifie 'ama- 
teur de pigeons'. — Ces amateurs de pinsons 
organisent des concours de chant; v. à ce sujet 
EMW 2, 1927-30, 114 sv. et 342 sv. 

2 Verbes désignant le chant du pinson: 
*pign' ter Ve 32 (= faire *pign): v. DL *pign- 

pign cri d'appel du pinson; *pigneter frigotter 

(se dit du cri d'appel du pinson, surtout mis en 

cage). FEW 8, 417b pi-; — *tchouk'ser Ve 32 

(= faire *tchouk): v. DL “tchouk'ser (var. 

*tchoup'ser, -ter; Verv, *tchok'ter) 1. crier en 

volant (du pinson); 2. «piauter», émettre un 
cri timide (du pinson vaincu au combat de 

chant) Scius +tchok'ser. Porter FEW 13/2, 

376a t$ok- les formes insérées FEW 21, 

220b; — v. aussi DL *rüt'ler se dit de l'un des 

chants du verdier (Liège), du pinson (Trem- 

bleur [L 43]), que l'on pourrait classer auprés 

de Vaux rutëlà faire entendre des borbo- 

rygmes [...] FEW 10, 550b rügitus ou rap- 

procher de Stav. rükiner bougonner, etc. FEW 

10, 449a rok -. 
3 Ces appellations reproduisent le chant du 

pinson et en interprètent certaines séquences 

d'après les mots: “vi vieux, *fré frère, “vré 

vrai; * Diu, * Dieñ, * Dieu Dieu, * Djan Jean et 

peut-être * Batisse Baptiste; *crotchét crochet, 

+capia chapeau, *poria poireau, *scadia ton- 

nelet, cuve, *scotia espèce de friandise (ALW 
4, 315b), *scorion lanière; *ristiper étayer à 

nouveau, *distrüre détruire, etc. — V. aussi 

L£oN., Pirs. (v? pinson), CoPP. (v* pinchon), 

Dasc., Ois., BAL etc.; FEW 21, 226a. 

* LÉON., Pirs., BAL, Dasc., Ois., etc. 'pin- 
son d'Ardenne' (connu en fr.); Dasc., Ois. 

"pinson *ardinwas'; DL 'pinson *d' fagne' et 

DFL *fagnárd. FEW 15/2, 110b, fani. 
5 Comp. DL *kékeü pinson d'Ardenne; sur 

l'origine de ce t., v. not. 53 GEAI, n. 8. 

6 Pour *massé chanvre femelle, v. REM., 

Parler 130; BTD 12, 354; FEW 6/1, 466a 
mataxa. 

? Ajouter Bar "pinson +n’ nive’ traduit par 

«p. de neige», à rapprocher de DFL *on 
nivaye Où ton nivayi pinson pris par temps de 

neige. Porter ces mots FEW 7, 156b nix, en 

comparant (157a) dauph. nivereau pinson des 

neiges, etc. 
8 DL *tak(e)lin griset, jeune chardonneret 

mále; en général, jeune oiseau pris peu de 
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temps après avoir quitté le nid. FEW 17, 300a, | 24 (q. 541 «autres oiseaux»), à rapprocher de 
néerl. takkeling. Autres mentions de ce 
mot à la not. 61 CHARDONNERET, ADD. 

? V, aussi “blanc djon.ne jeune pinson Th 

Dasc., Ois. *blanc djon.ne pinson chanteur en 
plumage juvénile. 

61. CHARDONNERET (carte 36) 

Q. G. 526 «chardonneret; jeune chardonneret (1ak lin)». 

Le chardonneret se nourrit de toutes sortes 
de graines avec une prédilection marquée pour 
celles du chardon; cette particularité motive 
tous les noms de la famille du lat. carduus 
chardon. Un processus semblable est à l'œuvre 
dans la formation des noms de la linotte: v. 
not. 63. 

Dans une large zone du centre-ouest, les 
dér. de carduus sont concurrencés ou sup- 
plantés par le t. *cardinal, *gar-. 

En ADD, jeune chardonneret. 

* ALF 1493; BRUN., Enq. 268. 

A. 1. a. *tchérdin ...: &érdé W 30, 35, 36; H 
49, 50, 67, 68, 77; L 1 (C. Déom, v. sèèr-), 7, 
“32. '50, 85, 101-116; Ve 31, 35, 38, 41, 47 (R. 
Henry; v. éérdônè); My 1 (dans ^ dloyi [délié] 
H. Cun.; J.H. note: ?); Ma 20; B 2, 3, 4 | -ëy 
L 94 | -é"y Ve 1, 32, 34, 37, 39, 42 | -ên L 66 | 
-é& W 1; L4, 87 | -é^ L 19; My 2 | -è" Ve 8, 24 
| -È Ve 6 | -é" Ve 26 | -é L 43; Ve '15 | 
«tschérday» L 2. 

b. *stchérdin...: scérdé L 1 (A. Gob.), 14, 
29 (styér-) | -éfi W '8, '9, 10, 13, 739, '42, '56; L 
35, 45 (mais ô gón cérdèñ), 61 (-ar-), 87 | -eñ L 
39 (-er-) | -éñ W 66. 

2. a. *tchérdinia: Cèrdina Ph 53 || b. *tchèr- 
binia, -bu-: Cérbiña Na 127; D 7, 38, '39, 68, 
84, '85, 94 | -bu- D 72, 73. 

3. a. *tchérdoni? ...: &érdóni Ni 85; Na 49, 
84, 99, 127, 129; Ph 81; D 15-34, 40, 46, 64, 
81, 101; W 3 (-1-), 59; H '42, '45, 46, 53, 69; 
Ma 1-19, 24, 35, 36, 40, 43 | -i Ni 2, /5, 6, "9, 
17, 26, 28, 98; Na 19, “20 (-1i-), 30; D 58; W 
21, 63; H 1-38, “39 | čer- Ni 19, 20 (Tet -i, 
Ard.) || b. *tchérboni: éérbônt D ‘103, 113; Ne 
4, '5 || e, *tehódroni...: dòdròni Ma 39, 46, 
“47, '48 (-0-), "49; B '1, 15; Ne 9 (-0-) | -dur- 
Ne '23 | -dér- Ne 722. 

4. a. “tchèrdonèt, *tchar-: cèrdònè Ch 4; 
Th 64; Na 112; Ph 54; Ve 40, 44, 47; My 1, 3- 

6; Ma 53; B 2-7, 9 (qqfs) | čar- Ph 86; Ne '50 || 
*tché(r)dronét, *tchédrou-, *tchardronét, -drou-: 
cérdróné B '31, 33 | &édró- Ma 29, 50, 51; B 9, 
11, 12, "14, 16-27, 30, '32 (éar- à Burnon); Ne 
'8, 11-16, '17, 24, 26 | -e Ma 40 (J.H.), 42 | 
cédramè Ne 69 | dardrònè Ne 32 (còr-), '38, 
‘64, 76 | -dra Vi 18. 

b. *chardonét ...: Sardònè D 123; Ne 39 | -g 
D 132; Ne 44 (enq. compl.) | -é Th 5 | -ë A 37 
|| *chardronét, -drou-: Sardrònè Ne 20, 43, 60 | 
-dru- Ne 57 | -e Ne 44 (ë kÿar- J.H.; v. 
sardòne) || * chandronét: Sadrònè Ch 43. 

5. a. “tchèrdrounète, *tchar- ...: éérdrunèt 
Vi 8, ‘12-13 (£ar-) | cédrai- D '129. 

b. *cardonéte, -dou-, -di- ... *gar-*: kardò- 
nét No 3 (-0"-); To 1, 2, 6 (-et), 7 (-ár-), 13 
(-0-), 24, 27, 37-43, "71 (-ar-), 99; A '18 (-ét), 

"52 | kärdonet To 78 | kardónét No 1; To 48 
(-dr-), 73, 94 | -du- A 12 (= jeune?) | -di- S 37 
(ou gar-) | kar A '10 | «gardounéte» ou 
«gardonnète» [?] A 55 | gardinèt S 37. 

c. *chardonéte*: sardònèt To 58; A 50 || 
*chedrounéte: sédramét D 136 || *chandro- 
néte?: sadrònèt Mo 1. 

6. a. *tchérdon'rét, -dou-... “tchar-: čèr- 
dônrè Ni 45 (néol., v. B); D 120; Ne '12, 31 | 
-du- Vi 2 | cardónré Ar 1 (-ar-); D 110; B 28; 
Ne 47; Vi 47 | -du- Vi 16, 721, 22. 

b. *cardon'rét, don. ...: kardónré Mo 64 | 
-damrip A 12. 

c. “chardon'rèt: ardônrè Mo 23; S 10; Th 
25; Ar 2; Ne 49, 51, 63 | -e Mo 20 | -é Mo 17. 

7. *tchardoun'ré, Ae" Cardunré Vi 27 | A 
Vi 37, 38, 43 (ou -Ù | -& Vi 46 | -yè Vi 35 | 
«ie» Vi '36, 

8. *tchérdoun'réte: cèrdanrèt Vi 6, 25. 
9. *tchardon’rèce: cardónrés A 609. 
B." “cardinal, -àl... *gar-: kardinal A 28; 

|. Mo 41, 42, 64; S 1, 31; Ch 26, 63; Th 29-54, 
73, 82; Ni 36, 38, 102, 107 (kar), 112; Na 107 
(kár-). 130; Ph 6, 42, 69 | -di- Na 23; Ph 15 | 
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-dé- Th 14; Ni 11, 39; Na 59 | -dé- Ni 28, 61, | 
93, 98 | -dinàl A 1-7; S 37; Ch 28, 33 (kár-), 
43 (2), ‘54 (kar-), 61 (kär-), '64 (kàr-), 72; Th 
24, 62; Ni 1, 72, 90; Na 109 (kar-), 116, 135; 
Ph 45 (kàr-), 61, 79; D 36 | -di- Na 1, 22, 79; 
Ph 16 (kàr-) | -dé- Ni 45; Na 6 | -dinál Mo 44; 
Ch 16 | -d/ S 29, 36; Th ‘2 | -ól Ch 27 (kôr-) 
gardinal Mo 20, 37; S 6, 13 | -àl A ‘13: S 10, 
19, 37; Th 72 | -åf Mo 448. 

! Classement: 'chard-in' (1) et dér. de 'char- 
don’, au moyen des suff. '-eau' (2), '-ier' (3), 
"et (4), "ette (5), eret (6), '-ereau' (7), 
“erette" (8), '-erece' (9). Ceux-ci pourraient 
étre issus d'un primitif “chardonnerez, -éce' 
(suff. -aricu, -a) 'oiseau ayant un rapport 
avec le chardon'; ils ne figurent pas à l'inven- 
taire de Feller, Notes. V., pour 1, FEW 2/1, 
367a carduelis, sous 3 c: le suff. adj. 
roman -inu se substituant au suff. adj. latin 
- lis serait à l'origine du t. 'chardin'; pour les 
autres t., FEW 2/1, 369ab carduus. — Les 
formes sont classées en fonction du trait! de 
l'initiale; dans chaque paragraphe, on les dis- 
tingue selon les altérations subies par le radi- 
cal. Tantót celles-ci sont communes (avec des 
variations d'extension) à 'chardon' et au dér. 
traduisant chardonneret: ainsi les altérations 
de l'initiale cèrd-/-a- > séérd- (W et L); > 
k(i)Sèrd-/-a- (Ne) ou celles qui affectent la 
place du r intérieur (f)$érdo- > (t)sèrdro- ou 
(t)$èdro- (et var.), etc. On se reportera à la 
not. CHARDON (vol. ult.). Tantôt ces modifica- 
tions sont particulières au dér. et résultent de 
l'attraction d'autres familles de mots: ainsi 
Cérdinya (2a) > -bi-, -bu- sous l'influence de 
“(t)chèrbiner, -bu- (ALW 5, not. 8 TISONNER); 
Cérdóni (3a) > -bo- (3b) sous l'attraction de 
'charbonnier'; > dòdròmi (3c) sous celle de 
'chaudronnier'. 

2 Simple en -ó, d’où dër en -iña: comp. 
“bordon, -iner, *lum'çon, -ciner, etc. — Aj. 
LEON. *tchérdinia Na '14, *chérbinia D '52. 

3 Pins. “tchèrdoni, LÉON. id. Na 84. 
* Mass *cardónéte (à lire probabl' -ó-, cf. 

enq. -ó-) 1. chardonneret; 2. hareng frais [ici 
plutôt "cordonnette"?], BOURG. et REN. *car- 
donète, DELM. “chardonète. — Pour la sonori- 
sation kar- > gar-, comp. kardinal > gar- 
(n. 7). 
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* Mais Derm. “chardonèt, -éte et SiG. *gar- 
dinal. 

5 À W '39, on répond aussi ëèrdonèf 
(-onnin') qui serait synon. de èerdènm. La 
forme est très douteuse, d’après J. HAUST. 

7 V, Pirs. *cárdinál (ou “tchèrdoni) et LÉON. 
“cardinal, à l'index, var. *car-, dans le texte, 
(ou ttchèrdinia), BALLE *cárdinál, BAL *cardi- 
nál, SiG. *gardinal (comp. *cardon chardon), 
Corp. *cardinál (comp. * tchérdon), DEPR.-Nop. 
*cardinál, *gar- (comp. * tchérdon, *kér-), Corr. 
*cardinál (et *cardon). — FEW analyse le t. 
en 'chardinal' et l'insére aux côtés de *(s)tchér- 
din (A, 1) sous 2/1, 367b carduëlis. Outre le 
fait que cette dérivation est inhabituelle en 
B.R., le groupe ka- de *cardinal et var. s'op- 
pose fréqu' en un méme pt à l'initiale Cèr-, 
kér- de 'chardon' (v. ci-dessous et la carte, qui 
visualise l'extension des formes en éér- et en 
kêr- dans 'chardon'); ceci engage à recon- 
naître plutôt dans le t. *cardinal un emprunt 
au fr. cardinal, lui-même savant. Le mot dé- 
signe diverses espèces d'oiseaux: v. FEW 2/1, 
365b cardinalis; dans le cas du chardonne- 
ret, c'est la face écarlate qui justifierait l'appel- 
lation (v. aussi, dans la note suivante, une 
expr. fondée sur la même caractéristique). 
Pour la sonorisation de l'initiale, comp. *gatin 
chataigne (vol. ult.). 

* Réponse approximative: *jódréne Ni 6. 
V. not. 67 BRUANT. — Espèces de chardonne- 
rets: “gros neür, “pitit neür, “gros blanc (v. 
ADD, 2), “pitit vérdasse, “spind ['épinard'] L 
66. — Expr.: *dji li a fèt “ne tièsse come on 
stchèrdin L 45: pleine de sang après s'être 
battu; allusion a la tète rouge du chardonne- 
ret; — “po haper ç't-oûhé la, i li fòt mète dè 
rodje sé d'zo l' cawe [du sel rouge sur la queue] 
H 21: sans doute parce qu'il est difficile a 
attraper. — Ajouter *djoli chardonneret dans 
ViLL. et SCIUS et malm. dyo/i [notation de 
l'ALF] FEW 21, 227a, à comparer à *djouli 
(mohon) pinson (not. 60, n. 7) et à classer 
FEW 16, 285b jòl. 

ADD. Jeune chardonneret de l'année ou 
griset. 

1. *tak lin! ...: taklé H 21 Gë, pour tous 
les jeunes oiseaux), 37, 50; L 1 (C. Déom), ‘32, 
39, 113 (jeune male de l'année; aussi pinson); 
-è" Ve 1 (tout jeune oiseau en général); -êy L 
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66; -èñ W 10; -añ W 63; täklèñ L 4 (laid 

chardonneret). 
2:3 «blanc! chardonneret»: bli Ve 26; — 

"jeune blanc’: gón bla” Ve 24. 
3. «jeune (de) chardonneret»: passim. 

! D'abord jeune chardonneret male en plu- 

mage juvénile (gris); par extension, jeune pin- 
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son (v. not. 60, ADD. y), puis tout jeune 
oiseau. V. FEW 17, 300a, néerl. takkeling 

(d’après Haust, Etym. 237), où il faut trans- 

porter les attestations de FEW 21, 227a (id. a 
Charleroi) et 226a. 

? Comp. fr. griset (FEW 16, 82a gris) et 
Dasc., Ois. “blanc djon.ne jeune pinson (not. 
60, ADD., n. 9). 

62. TARIN (carte 37) 

Q. G. 520 «tarin (sizèt)». 

*yisét, tii 

“ke rèt 

* siz te "ai, 

MM 

RK 

*iérin 

Marin 

“tèrinèt 

*mouchun d'ónia 

* sas ete 

“there 

*tchètché *x+<1 14» #000 

Les dérivés du néerl. sijs(je) tarin (*sizèt, 

-é... *sí-) sont répandus dans la plus grande 
partie du domaine. Qqs formes se distinguent 

par l'adjonction d'un r ou d'un / inorganique: 
comp. *pins'ron (not. 60), “maz'rindje (not. 

69). 
L'ouest connait 'tarin' ou 'tarinet'; le Centre, 

*mouchon d'ónia propr' ‘oiseau de l'aulne'. 

Trois autres t., vraisemblablement d'origine 

onom., désignent peut-être, originel! au moins, 
d’autres oiseaux que le tarin (v. commentaires 

dans les notes). 

A. l. a. *sizét, tsi, "sè... *si-!: sizé Ch 

2, 4, 33 (si-), 43, ‘54, 61-72; Th 24, 53, 72, 73; 
Ni 1, 33, 36, ‘102, 112; Na 44-69, 84-135; Ph 
6, 15, 33-54, 81, 86; D 7-36, 40-73, 81 (serait 
plus petit que le tarin), 94, 101, 113, 120; W 
21, 30, 59; H '39, 67-69; L 2, 29, 35, 114, 116; 
Ve 8, 24, 37, 39, 41; Ma 1-29, 36, 39, 43, 46: B 
‘14, 16, 22; Ne 4, 14-20, ‘23, 26, 49, 63; Vi 2 
(«terme connu par les tendeurs liégeois et caro- 
lorégiens qui viennent ici»), 13, "21, ‘36 | sì- 

Na 1, 19, /20, 22-30, 79; Ph 16; H 37 | sé/i-, sé 
Ni 107; H 38; W 3 | sê- Ni 6, '9, 17, 28, 45, 93, 
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“97, 98; Na 6 | size Ni 85; Ph 79, 81 (ou éi 
Ma 42; Ne 44 | -e S 19; Th 43, 46, 54, 62, 82 | 
-ë [probabit "e! Ma 35 | -é Th 29 | -œ A 28 || 
sizè Ni 19, 20 (Ard., si- Neerh.); W 1, ‘8, '9, 
10, 13, 35, 36, 39, 42, ‘52, ‘56, 63. 66; H 1, 2. 
8 (-e), 21, '26, 27, '28, '42, '45, 46-53; L 1, 4- 
19, 39, 45, 50, 61, 85, 87, 101-113; Ve 40, 44 || 
b. *siz'rét: sizré Ph 69; B 9, 15; Ne 11, 24 |] 
c. *siz'lét, *si-: síz/lé D 38, 84; L 32; B 6, 7 | 
si- L 43 (-s-); B 2, '3, 4, 5. 

2. a. *sizé, *si-...: sizè Ve 1, 6, 26, 38, 42 | 
-& Ve 34, 35, 47; My 2: B 11 -e Ve 31, 32 | -é 
L 94 | sizè L 66: My 4 | -ë My 3 || b. *siz'- 
rè?...: sizré My 1 (si-) | -ë My 6 | -ë Ma 40. 
B3 L. *térin ...: téré To 1, 2 (-é*y), 7 (-6y), 

24, 27, 37, 58, 71, 94 (-E.); A '10 (-éñ), 12 (-8,), 
'20, 37, 55, 60; Mo 44 (-é"): S 37; Ch 16-28; 
Th 5, 14, 25, 29 (ou A); Ni 90 | te- To 48 | të- 
To 78 | ré- No 1 | té- To 39 | tërë To 73 || 
*tarin ...: tarë No 3 (-é,); To 6, 28, 43, 99: A 
1-7, 12 Gè, ou tè- selon enq.), “13, "18 (-é,), 50, 
"52; Mo 58 (-é), 64 (mále*), 79; S 6, 10; Th 53 
(ou A), 64; Ni 26 (-é9; Ph 61; B 30; Ne 9, 
43 (?), 47, 60, 63 (ou A), 69, 76 (?): Vi 2 (ou 
A), 8. 16, 25, 37, 43, 47. 

2. *térinét ...: tériné Mo 1, 23, 37 (tè), 41; 
S 1, 29, 36; Th 2 | -e Mo 20 | -é S 31 (té-) | -é 
Mo 17, 42, 44. 

C. *mouchon d'ònia": masò d ña S 1 (ou 
B, 2), 13, 29 (id.), 37 (ou B, 1); Th '2 (ou B, 2). 

D. *sâ(tiche®: saf Ni 11, 61 | -č Ni 38, 39. 
E. *tcheütche": déé My 6 (ou A). 
F. “tchètchè": cècè To 2 (ou B)’. 

! DL *sizet, VILL., Suppl" *sizét (mais Sctus 
*siz'ré), LÉON., Ps. BAL, Copp., Dasc., Ois. 
(pour S 23, 24, 29, 35, 36; Ch 5, 16) *sizér. 
FEW 17, 68b, flam. sijsje. — L'allong' de la 
voy. (zone hachurée sur la carte) rapproche les 
der. de sijs[je] de la famille de *síse, -zer, 
-eler veille, -er FEW 11, 393 sédére. 

? Scius *siz'ré, mais v. n. l. — On notera 
que w. sizerai figure aussi par erreur avec fr. 
sizerin sous FEW 11, 655a sirèn (> serin). 

? DEPR.-Nop. “tèrin ou “tèrinèt, Dasc., 
Ois. *térinét (pour S 27, 31, 32, 39), Mars 
*térin, BOURG. *térin (EH ta-). — Comp. 
Pirs. *rérinia [-éllu] «sorte d'hirondelle de 
fenétre, nommée aussi *aronde di fégnésse ou 
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*blanc-cu»: v. not. 68 HIRONDELLE, ADD., 
n. 6. — FEW 13/1, 106b-107a, onom. tar-. 

+ S'opposant à *rérinète (femelle). 
* DEPR.-NoP. et Dasc., Ois. (pour Ch 14, 

23, 24, 25: S 37, 43; Th ‘2, 3), Copp, *mou- 
chon d'ónia. Comp. fr. tarin des aulnes, et S'- 
Amé [Vosges] ché ['chef”] d'auné, classé et 
explique FEW 21, 227a. — * El mouchon d'au- 
nia est le nom d'une revue dialectale du 
Centre. 

* Sans doute d'origine onom.: comp. les t. 
suivants, et v. BAL “tètche, ainsi que Charl. 
*státche, *tatche, “tètche fauvette des jardins 
(not. 78, ADD., n. 14), insérés FEW 21, 232b. 

7 FEW 21, 227a cite Faym. *tcheütche, f., 
tarin, d'aprés BASTIN. Le mot a été connu 
dans ce sens à Malmedy: v. ViLL., Suppl 
* tcheütche «sorte d'oiseau» et SCIUS id. tarin; 
expression: *one vwa d' tcheütche, une petite 
voix gréle ViLL. Aujourd'hui, au méme point, 
le mot désignerait la «gazouillarde» [à identi- 
fier avec la fauvette babillarde (v. not. 78, 
ADD. n. 6)?], d'après un *ouh' It, amateur 
d'oiseaux, consulté par H. Cunibert; noter 
que BASTIN, Ois. identifie prudemment «fau- 
vette?», d'aprés la description «petit oiseau 
gris qui fait son nid dans les épines et pond 
des œufs gris». Pour J. Dombret [My 1], il 
signifie “petite personne maigre' (sens dér., 
comp. expression *one vwa d' tcheütche); 
comp. encore BASTIN, Ois. *grande tcheütche 
fille ou femme efflanquée. — Classer le mot 
sous 13/2, 381a t$üt$ (> "'chuchoter") en 
rapprochant de Stav. "tchitch'ter murmurer, 
chuchoter. 

8 Origine onom.? — V. encore lieg. *djédjèt 
linotte à bec jaune, qui parait représenter un 
hypocoristique de Joseph (ce qui n'exclut pas 
une origine onom.): not. 63 LINOTTE, n. 11. 

° Autres réponses: l” teini: sini Ve 37 (plus 
petit que 4); *ciné: siné L 61 (petit tarin). 
Serin cini (Serinus serinus), au plumage vert 
olive et au croupion jaune, ce qui explique la 
confusion avec le tarin. FEW 11, 655a siren. 
Pour d'autres mentions, v. not. 92, sous 4°; — 
2? *sissideü My 1 (ou *sissifé), 6 (?). V. not. 69 
MÉSANGE, ADD., sous 1?; — 3° *makéte di sò 
Ma 36 («varieté de tarin»). V. not. 69 MÉ- 
SANGE, ADD., sous 6°. — Expression: ti tind 
as tarin,,s se disait des buveurs de geniévre qui 
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allaient au café de bonne heure No 3. Pour 
"tendre" et dér., v. not. 177-8. Il y a peut-être 
ici un calembour fondé sur l'homonymie de 

“tarin' tarin avec *'tarin', déyerbal de "tariner' 

tarder, arriver tard FEW 13/1, 120a tardus. 

63. LINOTTE (carte 38) 

Q. G. 532 «linot; verdier». 

"inte, -gnéte, “ninète 

“fina) 

“Hinoié 

* flne, «da 

"éen ré, "ligna 

* [ym renz, 9 

"Piron 

“Avion 

“Jouyon, * foie 

“(petit gris" 

da carte oe ties pui crempue des determinante 

“pet, "lasèt he), "rogge", raie} 

+000 BAL ls 

La linotte mélodieuse reçoit deux désigna- 

tions principales: un ensemble de dérivés de 
"lin, la graine de lin constituant l'un des 

aliments de ce granivore (comp.. pour le pro- 
cessus de formation, not. 61 CHARDONNERET), 

et un diminutif du radical onom. fri-, censé 
imiter son chant (ainsi que celui d'autres frin- 
gillidés). Ces mots sont réguliér' accompagnés 
d'adjectifs à valeur distinctive!: les mémes 
t. lexicaux, en effet, déterminés par les adj. 
"jaune" ou 'vert', s'appliquent au verdier (not. 
64), qqfs au bruant jaune (not. 67). Substan- 
tivé, l'adjectif 'gris' signifie ‘linotte’; comp. 
"vert" verdier, not. 64. 

A2 ('gris(e), blanc(he) (2), rouge (3), fran- 

che) (4)!) 1. *linét? ...: /iné Ni 85, 107 
(fi); Na 22, 30, 49, 59, 79, 107, 109, 116-129, 
135; Ph 33, 42 (ou 3), 61, 79 (ce), 81 Gei: Ar 1; 
D 7, 15, 25, 30, 36, 38, 40, 46 (2), 58-72, 84, 94 
(3), 96-120; Ma 35, 36, 43, 46; Ne 4-16, '22, 
‘23, 24-31 | li- Na 1; Ph 15, 16, 53 | lé- Na 6 | 
iù- Na "20 | lê- Ni 17. 

2. “linète, *lignéte* ...: /inèt Ma 51; B 21 (à 
Roum., v. -/ét), 22 (pour la femelle; lifiru pour 
le mâle), 33; Ne 33, 39, 47-63, 76; Vi 6-16, '21, 
22, 27, '36, 37, 38, 43, 46, 47 (ou 3) | -Bet^ B 
21, 23-28, 30 (pour la femelle; /inó pour le 
mále), ‘32 | -et Ma 42 || *ninéte: ninét Mo 42. 

3. *linot: /inó Ph 54; D 73, 81, 136; W 63; 
B 30 (male, v. linèt); Ne 32, (43), '38, 47, 65, 
69, Vi /36 | «-o» A '18 | -6 S 10. 
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4. “linote: /inót To 2, 24, ‘71, 73 (-ót); A 2- 
12; Mo 1, 23; 1: Th 2; Na 69 | ži- Ph 16 | /é- 
Ni 6, 9, 93. 

5. *liné, -ia: liné H 69 (ou 3) | -ña Na 19 | 
lé- W 3; H (42) | lê- Ni (26), (45), (98). 

6. +lègn'ré, “lign'ra55...: lèjiré Ma 1 | -ë 
Ma 39 | lifira Na [23], 84: H 1, 739, 53 (lin-) | 
lé- Na (6); H 38 | lè- Ni 2-75 | lènrya Ni (80) | 
lèria Ni 28. En composition: “-rigna, *-né- 
ria?: riña Ni 19-20 (dans gériria ‘jaune l.) | 
nérya Ni 17 (dans genérya "dm. 

7. *lign'rou, -of” ...: liñru Ni 19; D 34; W 
1, 21, (63); H 2, 8, 21, 26, 27, '28, 46, 50, 67; 
L 19 (ou 3), 29, ‘32, 43, 94; Ve 1-37; My 4 
(var. -&); Ma 2, 3, 40; B 12, 22 (mâle, v. linèt) 
| li- Ni 20 (Ard. ou riñu, ce dernier en compo- 
sition; v. not. 64, n. 1) | /é- W 3, 66 | lè- My 3| 
lifiria D 64; W “8, 10, 13, 30, ‘39, ‘42, ‘56; H 
49. 68; L 1-14, 35, 39, 45-85, 87, 101, 106, 713, 
114, 116; Ve 38, 39, 40 (mais -ùl '-euille' à 
Lod.), 41-47; My /; Ma 4-29; B 2, ‘3, 4, 5-11, 
“14, 15 (4), 16 | lè- My 6; Ma 24 (ou li-). 

B. (“gris'!) "*friyon, *fi(y)on, “fouyon, 
*foü-* ...: friyô To ‘71, [78], 99; A 1, (10), 
(12), (13), (20), [44], (55); Mo (17), 41, 64; S 
1, (6), (13), 19, 29; Th 24, (29), (53), (72) (avec 
"vert pour 'verdier', mais fiyó avec "gris' pour 
"linotte”); Ph 6, 37, (45) (comme à Th 72), 69 | 
-åw To 2 | -à, To 58 | fiyò A 37 (q. 541 
«autres oiseaux»: /r-), 50, 60; Mo 20, 37 (-,0); 
S 31, 37 (qqfs fre); Ch 16, 27 (Fd Phil), 
43 (?); Th 43, 46, 62, 72 (v. fri-); Ni 1, (36), 
(90); Ph /5 (q. 541 «autres oiseaux»), 45 (v. 
fri-) | fyó Th 54, 73 | fuyô® Ni (38), (39), (112) 
| fru- S 37 (qqfs) | fa A (2), 7. 

C.!? ‘gris: gri To 48 (q. 541 «autres oi- 
seaux»); L 87; My 3, 6 | -i Ch 61 || "petit gris’: 
pti gri Th 54 (pour la femelle, grise; B pour le 
mále, à poitrine rose); Na 23; W 1 (q. 541 
«autres oiseaux»); L 45 | pti gri Ch 33 | pié 
gré Ni 61114, 

t fgris' et "blanc" s'expliquent par la couleur 
de la téte, de la nuque, du cou et du ventre; 
'rouge', par les deux barres rouge vif que le 
male porte au front et à la poitrine; 'franc' 
signifie 'véritable, proprement dit`: les syntag- 
mes 'franc(he) linet(te)', etc. pourraient figurer 
FEW 15/2, 168b frank (sous 11. Echt) aux 
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cótés de fr. moineau franc, franc moineau moi- 
neau domestique. — Présentation: lorsque les 
t. classés sous A et B sont précédés de l'adj. 
"gris' pour le sens ‘linotte’, le pt figure en 
italique; lorsqu'ils sont déterminés par un 
autre adj., le pt est suivi par un chiffre ren- 
voyant à l'adj. concerné. Forme des adj. 
(tableau complet dans un vol. ult.): 1. 'gris*: 
gri en gén.; gri Na 6; gré W 3; H 21; gré Ni 2, 
"5; "grise: gris Vi 43, 47; 2. "blanch: bla; 
3. 'rouge': róé H 69; L 19; ruč Ph 42; D 94; 
Vi 47; 4. 'franc': frà. — Aj. "gros linot': gro l. 
Ne 24 (linotte, s'opposant à pti l. ou l. d 
brauwir [= ?]); "belle linette': bèl /. Vi 13 (synon. 
de /.). 

2 Dér. en “et (1), “-ette" (2), '"-ot' (3), '-otte" 
(4), -eau (5), '-ereau' (6), '-ereuil' (7) de ‘lin’. 
V. FEW 5, 368b-369a linum, ou on portera 
les t. 5 et 6, ainsi que les syntagmes 'adj. + 
Dom! au sens 'linotte'. Pour les altérations du 
radical, v. n. 5, 6. — Présentation: lorsque le 
t. n'a été relevé qu'avec le sens 'verdier', dans 
le syntagme 'vert/jaune 1 (not. 64), le pt 
figure entre parenthéses. 

3 Pirs. et LÉON. “linèt. 
+ HAUST, Chestr. seul! *vérte linète verdier; 

Mass. “linète et “rodje linète «linotte rouge, 
mâle qui a la tête et la poitrine marquées de 
rouge vif»; Lita. */inéte et * haute linète (ajou- 
ter à l'EH): la linotte fait pourtant son nid à 
faible distance du sol; Gloss. S'-Lég. *linéte et 
expr. *choufléye la ~ sifflotter d'un air nar- 
quois pour repondre à une remontrance. 

5 lin- > lifi-, peut-être sous l'influence de la 
famille de linea > ‘ligne', ou de celle de 
lineus > ‘linge’ (cf. liég. lign'ré langes, 
malm, /ignemint linge, etc. FEW 3, 357b 
lineus). 

* Altérations: la difficulté de prononcer la 
séquence lénrya/-ñrya (pour og, v. n. 5) a 
entrainé des altérations, s'expliquant par la 
métathèse des consonnes n et r (lénrya > 
lèrnya, lérfia); par l'antéposition du yod (lèn- 
rya > lèfira). — Précédées de l'adj. "jaune" (v. 
not. 64 VERDIER), les formes s'altèrent plus 
encore: gèn lifira > gè riña; gèn léñra > gè 
nérya; gèn liñru > gè rifia. 

? DL "ien rop, -ou, Sous et VILL. *lign'rou. 
8 Présentation: lorsque le t. n'a été relevé 

que dans “vert (moins souvent jaune) f." ver- 
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dier (not. 64), le pt figure entre parenthèses: 
lorsqu'il n'a été relevé que dans ‘jaune f^ 
bruant (not. 67), le pt figure entre crochets. — 
V. DELM., SG., REN. *(gris) frivon, CoPP., 
DEPR.-NoP. *(gris) fiyon (ou *gris), BAL, 
BALLE *gris fiyon (ou gris BAL), CARL.! *(gris) 
fir)iyon. Ajouter Mars *fri.an linotte et *fri.an 
d' cinse moineau (v. not. 59, n. 12), BOURG. 
*friyon, *fré- linotte et l'expr. “aleti ~ batant 
aller fiérement. Corr. mentionne seul' vér 
fuyô, gön fuyô (EH f&-): v. not. 64 VERDIER et 
67 BRUANT. FEW 3, 780b fri-. 

? Ces formes sont homonymes de 'fouillon' 
taupe (v. not. 44). 

10 Le sens “linotte' du mot à To 48 est 
confirmé par l'explication du tém.: «oiseau de 
passage s'abattant souvent sur les champs de 
lin (v. ci-dessous, n. 11); de la grosseur d'un 
petit moineau, plumage gris, bon chanteur». 
Le t. est plus répandu que ne le laisse supposer 
lenq.: VILL. et Scius *gris, CoPP., DEPR.- 
Nor. *(p'tit) gris, BAL *gris... FEW 16, 82a 
*gris. — Ajouter le curieux «gris vert» à 
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Charl. (FEW, Lei propr’ 'verdier gris’, "vert 
signifiant 'verdier' (not. 64, B), comparable à 
*vért gris verdier à Ch 33 (not. 64, A), propr! 
"linotte verte’, 'gris' signifiant "linotte'. 

!! Oiseau proche de la linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina), la linotte à bec jaune 

(Carduelis flavirostris) a le plumage brun, sans 
tache rouge, le bec jaune clair. C'est l'oiseau 
qu'on designe par *djédjé à Liége; v. aussi 
not. 62, n. 8, ainsi que *ichétché (Huy) linotte 
à bec jaune DFL, Charl. *djedjé id. ou linot 
montagnard, et peut-être “tchatcha D 132 
(seule rép.). Le t. *djedjé / “tchètchè est pro- 
babl' fondé sur une onom.: v. aussi not. 53 
GEAI, n. 10; 62 TARIN, n. 8. Pour ce qui est de 
*djédjé, on le rapprochera aussi de “djèdjèt 
hypocoristique de Joseph (DL). — D'après 
Dasc., Ois. *boulor désigne une troupe de 
linottes mélodieuses, parce qu'elles s'abattent 
sur le sol en une masse compacte: der. de 
"boule" au sens “tas, rassemblement" FEW 1, 

608b bulla. 

64. VERDIER 

Q. G. 532 «linot; verdier». 

Le verdier est un fringillidé au plumage vert 
olivátre, au croupion vert-jaune. Il est souvent 

appelé «linotte verte» ou «linotte jaune», 

mais connait aussi des dénominations pro- 

pres: '(gros) vert” (à comparer à '(petit) gris' 

linotte’), 'verdier', '(jaune) verdière". Les ter- 

mes 'jaunisse', “jaunard' et "jaserine' s'appli- 

quent d'abord au bruant jaune, avec lequel le 

verdier est parfois confondu. — On compa- 
rera cette not. aux not. 63 LINOTTE et 67 

BRUANT. 

A." 1; «linotte verte». ('vert(e) “linèt(e), 

-ot(e), -é, *lign'ra, -rou..^; ‘vert *f(r)iyon, 

+fou-"; ‘vert *gris': formes à la not. 63) To 48 
(q. 541 «autres oiseaux»: plumage vert jau- 

nâtre avec un peu de gris), 58, 71, [78], 99; A 

[1], 2, 7, ‘10, 12, ‘13, '20, 37 (q. 541 «autres 

oiseaux»), [44], [50], 55, [60]; Mo 17, 20, 41, 
64; S 1 (serait le male de la “vèrdiére), 6-29, 

31, 37; Ch [16], 27, 33 (*vért gris); Th 24, 29, 
62, 72; Ni 1, 2, 5, 26, 28, 38-45, 90, 98, 112; 

Na 1, 19, 30, 59, 79, [84 (q. 539 «fringille»)], 
109, 116, 129, 135; Ph [16], 45, 53, 79, 81; D 
7-25, 34-72, 94; W 3, 63, 66; H 21,28, 38, ‘42, 
46-53, 69; L 1, '32, 66, 87, 113-116; Ve 1, 6, 
24-42, 47; My 1, 3-6; Ma 1, 2-9, 19, 35-46; B 
3,3, 5, 7, 11, 15, 16, 23; Ne 11, 33, 39, 49; Vi 
13, 16, 22, 27, 43-47. 

2. «linotte jaune». (‘jaune ---': formes à la 
not. 63) To [78 (v. D]; Mo 20 (?, v. D; Th 53; 
Ni 17-20, 28 (v. 1), 80, [98 (v. 1)]; Na 6, 23, 59 
(ou 1); Ph 6, [16], 69; B 4; Ne 24, 43; V1 22 
(ou 1), 27 (id.), 43 (id.), 47 (id.). 

B.? 1. 'vert'?: vèr L 87 | vèr Ch 61 || "gros 
vert: grò vèr L 7, 61 (ou ver); B9 | --- vèr W 
“42,756; L 29, 35, 45, 94, 101; Ve 26 | --- vér L 
19, '32, 43, 66 | --- vèr W 1; L 39 (s'opposant 
à pti ver Di. 

2. *vérdi ...: vèrdi D 46 | -i Th 73 | -i To 94 
| vèrd'yè Ne 49 (q. 541 «autres oiseaux»: vert 
avec du jaune). 

3. ("jaune") *vérdire* ...: vèrdir No 2; To 2, 

6; Ni 33; Ar 1; D 94, 101, 110, 720, 136; Ne 4, 
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9, 11, 14-16, ‘22, ‘23, 24 (-&r '-ure'), 31, 32, 43, 
44, 51, 65, 69 (var-); Vi 2, 6 | -ir No 1; To 27 | 
-kr To 73 | -pr To 24 | -dyir To 37 | -yér To 
43; Mo 23 (-g-), 44, 58; S 19, 29 (-g-), 36, 37; 
Ch 26, 27 (vér-), 63; Th 2; Na 127 | -dér To 
13 | -dyér A ‘10, 60; Mo 9 (-d'-), 37 (-d'-), 64 
(-g-, verdier?), 79; S 31 | -gyèr To 58 | -diyér 
Vi 8 | -dyér To 1; A 152 | -dyér A 1, 50; Mo 1; 
S 1 (femelle de *vért frivon); Ch 4; Ni 72; Ph 
54, 61, 69 | -délvér Mo 17 | -drir A 12 | -driyér 
A '18 | -èr Th 29. 

4. *vérdiéle? ...: vèrd'yèl S 10 | -dijl A 2 (ou 
2) | -dril A 7 (vér-) | -drèl Th 24°. 
C. |. *djónisse ...: gónis Vi 37, 38 (-ó-) | 

-us Vi 16 | «-esse» Vi '36. 

2. *djénár: gènar Ma 24. 
D.* *djáz'rine, -6-... *djádréne: gazrin B 4| 

gò- Na 84 | -èn Na 23 (aussi bruant) | gadrèn 
W 1; L 35 (aussi bruant, var. gaz-) | -in H 37 
(aussi bruant) | gòdrèn (id.: +li ~, c'é-st-one 
vèrdiére) || *djózéne: gózén Ch '54 (A. Noël), 
'64, 72 (aussi bruant); Ph 37. 

! Pour les formes de "vert" (*vér, *vér, “vèr, 
tvar...) et de 'verte' (*véte, *vérte, tvarte ...), 
celles-ci parfois généralisées au masculin, v. 
vol. ult.; id. pour les formes de ‘jaune’ 
(*djéne, *djane, *(dyóne ...). Noter ici les alté- 
rations de l'adj. dans les composés gè[rina] Ni 
19, 20; géfnérya] Ni 17; gè[rifiai] Ni 20 (Ard.); 
ga[lifira] Na 23. Pour la deuxième partie du 
mot, se reporter à la not. 63, n. 6. — Présenta- 
tion: les crochets dans le tableau indiquent 
qu'au pt concerné, le mot signifie 'bruant'; v. 
not. 67 BRUANT, D. — Pour le premier t., v. 
DL *vért lign'roui, LÉON. et Pirs. “vért linèt, 
HAUST, Chestr. *vérte linète, LIEG. “var linéte; 
BAL *vért friyon «linot jaune», DELM. et SIG. 
«vert frion», CoPP., DEPR.-Nop. tvèrt fiyon, 
Dasc., Ois. *vért f., Cort. *vért fouyon 
«espèce d'oiseau» (et *góne f. bruant), REN. 
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“vért friyon, FEW 5, 369a linum; 3, 780b 
fri-; 14, 513a viridis. 

? Adj. ‘vert’ substantive, et dér. en “-ier', 
"-ière', “elle! (pour ce dernier v. n. 5). FEW 
14, 512a-513a viridis. 

3 DL *vért (ou *v. lign roi), Vitt, Suppl! 
et SciUs *vért. — V. aussi "gris vert" au sens 
"linotte', not. 63, n. 10. 

* Présentation: les pts ou le mot est déter- 
miné sont en italique. — V. Copr. *vérdiére, 

DEPR.-NopP. *vérdiére, CARL.! *vérdiére (grosse 
et pétite), DELM. *vérdriére, BOURG. “verdire, 
tyor- (fig. *éne pétite ^ une fille menue), 
Mass. *vérdire, et comp. not. 67 BRUANT (qqs 
autres mentions). 

“ -iéle est la forme pic. du suff. '-elle' ou, 
peut-être, une altération de '-iére' (t. 3): *ver- 
diére » -ièle (par dissimilation du second r). 
Les formes de A 7 et Th 24 sont altérées de 
“vèrdèle, -ièle (comp. *vérdire > “verdrire), 
ou représentent un t. 'verderelle! (-ariu + 
-èlla). — V. encore “verdelot', not. 65, B et 
n. 5. 

$ Ajouter: 1? *vérdégn L 35, à rapprocher 
de “verdé et “verdin d'éwe martin-pècheur, 
dans GRANDG. (d’après Bailleux); — 2° *vér- 
montan, défini par ‘verdier’ BOURG.; le mot, 
qui correspond à ‘vert montant’, signifie origi- 
nel! 'tarin des aulnes' et trouve sa motivation 
dans les qualités de grimpeur de cet oiseau (cf. 
FEW 14, 513a viridis et n. 41). 

? Dër. de ‘jaune en “-isse" et en "-ard'. En 
d'autres pts, ces mots signifient "bruant: v. 
not. 67. B et FEW 4, 25b galbinus; le 
premier a aussi été noté avec le sens "bergeron- 
nette printanière’: v. not. 56, ADD., n. 5. =Â 
Au sens 'verdier', v. Gloss. S'-Lég. *djónésse 
(-isse à Virton). 

5 D'abord 'bruant': v. not. 67. — Au sens 
'verdier, v. BALLE *djóséne (mais EH: ‘bru- 
ant"), VILL. *djáz réne «verdiére» (mais Scius 
id. bruant), Pirs. *djóz réne bruant ou verdier. 

65. SIZERIN FLAMMÉ (carte 39) 

Q. G. 539 «fringille ( vérzélin)». 

La q. vise le sizerin flammé boréal (Cardue- 
lis flammea flammea) et le sizerin flammé rous- 
sátre (C. f. cabaret), petits fringillidés bruns à 

front rouge et à poitrine rose chez le mále, 
vivant dans les régions boréales, mais migrant 
vers le sud en hiver. — Cet oiseau est connu 
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*sérzélin, Hi sote 

"sérjélin, A. 

*yérdiélin, -dii-, -diu-, -djo- 

*vérjalét 

*vèrjolète, veje- 

“vèsiridé bòt 
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au n.-e., et sporadiqu' ailleurs, sous le nom de 
“vèrzèlin (et var.). 

€ É. LEGROS, De l'italien verzellino au 
wallon vérzélin, Mélanges J.D. Serra, 1959, 
253-260. 

A." 1. a. *wérzélin, -zi-, -zu- ...: vèrzèlè W 

"32; H 1, ̂ 42, 46 (vyér-), 50, [67 (seul! fig.?)]; L 
1 (seul! fig.?, A. Gobiet), ‘16, 29, "20 (vèr-), 61 

(-éñ; ou var-), 66, [85 (seul! fig.?, ou vyèrzèlèm)], 

101, 113, 116; B2, "3, 4 (le cabaret) | -sèlé L 

43 (vèr) | -zilèñ L 87 | -zélañ W 63 L -zulè L 4 

(è); B 9 (?) || b. *vèrjèlin, -jé-? ...: vèrzèlè L 

39; Ve 24 (-è5), 40 | -èy Ve 1 (ou plus souvent 

ver-)* | -Zélé W 1 (ou og H 53; Ve 6 (-&), 26; 

Ma 9 | -ên L 94 | -è'y Ve 31 («sorte de “sizè 

[tarin] à tache rouge sur la téte»), 32; L 19, 

114 | -Zelé W 13 (?); H 26 | -Zé- H 21 (-à.), 49 
| -Zólé"g Ve 34 || c. ^virdjilin, -dii-, -dju-, 
-djo-? ...: vèrgèlé Ve ‘15 (vér-) | -gilé H 37 | 

-gulè D 132; L 45 | -gò- H /39. 
2. *vérjolét ['-et']: vèrzòlè L 2. 
3. a. *vérjoléte [ette]: vèrzòlèt Th 64; Ph 

81 || b. *vérdjoléte: vèrgòlèt Ne 20. 
B." *veurdélót: verdéló Mo 446. 

1 LEGROS, Je. rappelant la proposition an- 
cienne de Grandgagnage, compare les formes 
w. à l'italien verzellino serin cini (Fringilla 
citrinella), que l'on rattache à verza (< viri- 
dia) légumes et, spécial', chou frisé. *vérzélin 
(et var.) figure sous FEW 14, 506a viridia, 
avec la réserve «obschon sich über den Weg 
der Entlehnung nichts sagen lásst». É. LEGROS 
conclut en effet: «Comment ce nom d'un 
oiseau "méridional" — qui, sous le nom de 
cini [sini] n'a conquis que tout récemment nos 
régions — a-t-il pu étre emprunté, à une date 
qui ne saurait étre fort ancienne, pour dési- 
gner un oiseau "boréal" peu commun en 
Italie? Je me borne à poser la question.» 

? Sens fig.: 1° ‘écervelé, qui saute d'une 
branche sur l’autre’ H 67; 2° ‘personne (sur- 
tout femme) acariátre' L 1 (A. Gob.), 85. Le 
premier sens convient parfait' comme emploi 
fig. du nom d'un oiseau tel que le sizerin; il 
confirme la manière dont est perçu le fringil- 
lidé. Pour expliquer le second, Hausr, DL 
invoque l'influence de 'vert', qui entre dans la 
composition de plusieurs expressions péjorati- 
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ves (cf. DL *vérr), tandis que Legros pense à 
l'attraction possible de *vérzin lubie (cf. DL; 
FEW 17, 426a verzinnen). 

3 A l'alternance z/Z/$ de *vérzélin et var., 
Legros compare celle que l'on trouve dans 
les représentants de 'virgineau' essaim: *vir- 
(dyiné, * viérdju-, *wérsigna (ou ë > z, s). Ici, 
la succession est apparemment z > 2 > $g. 
Pour expliquer la derniére var., Legros sup- 
pose l'influence de "joli (d'où -gò-) et plus 
général' le souci de walloniser un mot d'em- 
prunt. On pourrait aussi invoquer l'attraction 
de *vérdjale glu pour tendre aux oiseaux (not. 
182). 

+ A Ve 1, on distingue le *grá"d v. sizerin 
boréal et le *rossé v. s. cabaret. 

* Legros analyse la forme en 'verd-elot', t. 
qui s'appliquerait au verdier. On notera que le 
mot n'a pas été relevé dans ce sens à la not. 64 
VERDIER. V. toutefois SiG. «verdelot, -otte, 
adj., verdelet, un peu vert; s.m., petit oiseau», 
et comp. à la not. 64, le t. B, 4 'verdelle'. Le 
subst. montois est inséré FEW 14, S12b viri- 
dis. — Pour la confusion entre le sizerin et le 
verdier, v. la note suivante. 

* Réponses approximatives: 1° *vért lign ro 
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Na 84 (?); *vért linét Ph 16. V. not. 64 vER- 
DIER, A; — 2? *pinchon d'Ardéne S 19; Th 62 
(?); *kêkeü L 1 (C. Déom; = ?), Pour ces deux 
mots, v. not. 60 PINSON, ADD., B; — 3? *gros- 
bétch Ne 49. Ce pt se trouve à proximité de la 
zone ou le méme t. possède le sens 'moineau': 
v. not. 59, D. Pour le sens 'bouvreuil' du 
même mot, v. not. 66, F; — dn *canaré Ni 28. 
— D'autres mots doivent désigner le sizerin: 
1? *bougron To 58, sans identification et avec 
la mention «se prend au filet», récolté à la q. 
«bouvreuil»: V. Mates *bougró sizerin, ainsi 
que flandr. “bougron id., S'-Pol *bougran, 
insérés FEW 21, 227b. Faut-il penser à un 
sens dér, de "bouqueran, bougran' sorte de 
toile servant de doublure, FEW 19, 36a 
Buhara, t. bien représenté au n. du domaine 
gallo-roman? Les tons de gris mélangés du 
corps du passereau auraient motivé la dési- 
gnation; — 2° “pape, défini par «tarin gris» 
Copp., BAL et CARLIER, Pro Wallonia 6, 59; 
cf. Dasc., Suppl. et Ois. “pape, identifié avec 
le sizerin flammé roussâtre. La mention caro- 
lorégienne est insérée sous papa, FEW 7, 
571b. C'est vraisemblabl' le front rouge du 
sizerin qui motive la dénomination. 

66. BOUVREUIL (carte 40) 

Q. G. 524 «bouvreuil». 

Le cri plaintif du bouvreuil motive plusieurs 
de ses dénominations: certain! *pi/ó, -ot, dans 
le Namurois et la prov. de Luxembourg, 
*hufló, -ot, à l'extrème est, et *chouflot, à Vi 8, 
*tu, dans la région de Marche; probabl' *pi- 
mar, -máye, au n.-est. 
Au s. de Ph et au s.-e. de Vi, *piyóne, -oune 

et var. correspondent à 'pivoine'. "bouvreuil 
se rencontre au s.-o. et à l'o. 

* ALF 1474; M.-G. BOUTIER, A propos des 
dérivés gallo-romans de picus martius ( Pline), 
DW 18, 1990, 65-110. 

A." *pimár: pimär Ve 39 (ou pimay, pè-), 40 
(à Lod.); My 1-3, 6 || *pimáye ...: pimay H 21, 
27, '28; L 61, 87; Ve 37, 39, 40 (Challes), 41- 
47; My 4; Ma 20; B 2-9, 11 (oiseau d'appel), 
12 | -ay, -åy Ni 19, 20 (à Ard.; v. pilà); D 30, 
34: W I, 3 (probabl' d'origine liégeoise), ‘36, 

'39, ‘56, 63; H 1, 8, ‘26, 37-53, 76; L 4, 45, 
106; Ma 2-19, 24 | -óy H 67; L 1, 2, 7, 94; Ve 
1 (= grò hufló) | -ày L 66, 101 || *pinmáye, 
*pé-, *pé- ...: pèmay Ve 35, 38, 39 | -ày L 113 | 
-óy L 114 | pémáy L 116 | pe- H 68. 

B2 |. *pilà, -ô...: pilà Ni 20 (pi-, mais 
pimáy à Ard.); D 64; H 69 | -ò Ph 81 (^ a gró 
bèc) | -o Ch 72 (peut-être “-ot") | -ò, -ó Ch 6l; 
Ni 17 (pi-), 28 (id.), 98 (id.), '102; Na 1-22, 30, 
49 (~ a gró bèc); 59, 79, 84, 101, 109, 116- 
135; Ph 15-33, 42, 53, 61; D 7-25, 30-58, 68- 
101, 110 (pi-), 113; Ma 35, 36, 46, 51; B 21 
(Roum.; v. -ò), 24, 28; Ne 4-24, 26 (q. 541 
«autres oiseaux»: -ó, oiseau qui vit dans les 
haies), 31, 33, 44, 60, 76; Vi 13, 16, '17 (pi-), 
“21, 22. 

2. *pilot: pilò B 16, 21 (mais -ó à Roum.), 
22 (q. 541 «autres oiseaux»: «estomac rouge 
et noir, dos gris, bec gros, court, crochu; font 
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du tort aux tendeurs: on les apprend un peu à 

parler»). 
C.3 *pi(y)one, -ône, -oune (f.): pyòn To 99; 

Mo 41, 64; Th 54, 62 (mais piwèn pivoine) | 
piyôn, -ón Th 24 (-d-), 53; Ph 6, 21, 45, 69 (ou 

pyan), 79; L 29 | pyem Ph 69 | piyam Vi "29, 

35, 47 || *piwéne (£): piwèn Th 72 (-è"n, mais 
pivón pivoine), 73 || “piy'wègue (f.)*: piywèk 

Mo 415. 
D.5 “tu: tu Ma 24 (ou pimay), 39, 40, 43. 
EJ 1. *huflà...: huflä Ve 31 | -ó L ‘32, 43; 

Ve 1, '10, 715, 26 | -ó L 19; Ve 6. 
2. *huflot: hufló Ve 24, 32 (ou '-ard'?), 34 

(id.), 37 || *chouflot: Suflò Vi 8. 
F.* “gros-bètch....: grò bèë Na 44, 69, 129; 

Ph 54; Ar 2; B 30 | g. beë Ma 42 (pti ^) | g. 
bèk Th 43. 

G.? a. *bouvreü, -ü...: bavré, -& S 37; D 
“129; Ne 69 | -č Ne 51, 57 | -& Ne 43; Vi 6 | -ü 
Ne 65 | -ai, Vi 38 || *bouvreuy, -eul: buvræy To 

24, 48; A 12, 37; Mo 1; S 10; Ch 16, 33, 63, 

'64; Th 25, 29; Ni 11, 33; Na 112; D 120, 132; 
W 59 (-éy); Ma 1; B 11, 22; Ne 49, 63; Vi 2, 

18, 25, 37, 43, 46 | -èl To 2 (?), 39, 73, 94 | -æl 

To 78 || b. *bouvri: buvri D 13612. 

ac. 
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A 
Mi 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

Wi i 7. 7 

y T SE 

m Y Ty Y 

efi 1 
6, Au < 

1 ViLL, SCIUS tpimar, DL *pimäye, *pin- 
(Sprimont) bouvreuil; plais! membre viril, — 
Ce mot est rattaché par GRANDG. au lat. picus 
martius, syntagme qui désigne chez Pline, une 
espèce de pic. HAusr, DL ajoute que la finale 
primitive Cart) s'est altérée sous l'attraction 
de *mäye mâle (v. ici nòt. 2). “pimaye et ses 
var. sont insérés par Wartburg sous FEW 8, 
432b picus, avec mfr. frm. pimart (et var.) 
pivert, etc. — Une étude du sens des aboutis- 
sements gallo-romans de picus martius 
invite à revoir ce classement. Le mot wallon se 
rattache plutôt à pimer, connu aujourd'hui 
dans plusieurs dialectes de la Gaule romane 
(FEW 8, 418a pi-), avec un sens identique à 
celui de w. “piler piailler, pleurnicher (pour 
quémander), etc., duquel est dérivé le t. *pilá, 
-6 et sa var. "pilot bouvreuil (B). V. M.-G. 
BOUTIER; Le 

? Léon., Pirs., DASN. *pilau (inc. de Goff. 

dans Haust, Chestr.), LIÉG. id., mais MASSON. 
*pilau (comme *piler battre, rosser, alors 

qu'existe *piler pleurer, pleurnicher et dér. en 
-à, -adje, -eü). — Dër en '-ard' et en '-ot' de 



“piler, -è piailler, piauler; d'où, piailler pour 
quémander, pleurnicher, gémir, verbe connu 
dans les domaines wallon et gaumais. V. FEW 
8, 418a pi- (onom.), qui donne la var. S'-Hu- 
bert “pilot (EH -6) et ajoute Charl. pilard 
ProWall 6, 60. 

* V. Bar, BALLE “piyòme, DASC., Ois. 
*pione; aj. DL et Pirs. *piyóne. — Ces formes 
sont pratiqu' identiques à celles de ‘pivoine’ 
pivoine (fleur), pour lesquelles on se reportera 
à un vol. ult. Les var. principales sont indi- 
quées dans le tableau: elles peuvent s'expli- 
quer par l'influence plus ou moins grande du 
traitement Sege du o + nasale articulée 
(> w. -ôn, -őn ..., mais fr. et s.-o. du domaine 
w. -wèn, puis -wèn, -wan, ainsi que fr. -vwèn, 
-vwèn, -vwan, suite à l'insertion récente (16° s.) 
d'un v devant le w: cf. FOUCHÉ 646); var. 
mineures: -ón Lon fleur) Th 53; Ph 6; 
Gem) Th 73; pyón (piyòn) Mo 41; piyam (- E 
Vi 47. V. FEW 7, 465b paeonia 2, et 
commentaire; pivoine bouvreuil manque mal- 
heureusement au TLF. 

* A Mo 4l, *piywégue est connu en méme 
temps que *pione. La forme, qui est confirmée 
par DELM. péwinck, genre non noté, bouvreuil 
(cf. Mons péwink FEW 21, 225b), est sans 
doute une altération de *piwène, etc. (peut- 
être sous l'attraction du suff. enge < germ. 
-inga, cf. *mazindje, -ingue ... mésange: not. 
69; *caclindje, -ingue ... myrtille: vol, ult.). — 
On notera que RUELLE, Mors borains IV, 14 
relève un pie-wénke avec le sens ‘pie-grièche’ 
(que ne confirme pas l'EH), qu'il interprète en 
‘pie guinche’: v. not. 70, n. 17. 

* La q. 514 «pinson» ajoute, pour l’ouest, 
les mentions suivantes: *pion.ne A '52; *pionte 
A 50; *pionke A 44; *pione. — Comme l'in- 
dique la carte 1474 de l'ALF, ces deux espéces 
sont parfois confondues. Des formes en -t et 
en -k (< -f) sont aussi attestées au sens 
'pivoine': v. vol. ult. 

“ Ardw. *tu bouvreuil est classé FEW 21, 
225b. — Le rad. onom. tu- (FEW 13/2, 384a) 
est à l'origine de plusieurs dénominations d'oi- 
seaux; on y ajoutera celle du bouvreuil. 

` Der. en ard’ (1) et en '-ot' (2) de +hufler, 
*choufler siffler (not. 18). V. DL *huflá et 
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DFL “gros huflà (Ve) bouvreuil écarlate, 
Wisim. *huflá. FEW 11, 568b sibilare. 

* Le bouvreuil a un bec gros et court, d'une 
forme caractéristique. FEW 1, 309a beccus 
reléve cette appellation pour les Vosges du 
Sud et le Jura. V. aussi, sous B, le t. 'pilard à 
gros bec’. — Autres sens de ‘gros-bec: v. 
BALLE *gros-bétch gros bec et not. 59 mot 
NEAU, D. 

? Littéral" "bouv-er-euil' (a) et, sans doute 
"bouv-er-ier' (b). Souvent, la forme du suff. 
-éolu trahit l'emprunt au fr. V. FEW 1, 446b 
bos: l'origine de la désignation «doit résider 
dans la comparaison de l'oiseau lourd [qu'est 
le bouvreuil] avec la conformation trapue du 
bœuf» DI: bouvreuil ne peut s'interpréter, 
comme le propose G. Paris, en «petit oiseau 
qui suit la charrue». — Aj. Copp. tbouvri 
(probabl' “-er-ier") et Pirs. *bovi ("-ier'), s. v. 
*pilau. 

19 Autre réponse: *bossó: bosó Mo 58 (non 
identifié). Sens et étymologie? — Réponses 
approximatives: 1° “bougron: bugrôn To 58 
(non identifie; se prend au filet). Le mot 
s'applique au sizerin flamme, autre fringillidé 
dont la couleur est assez terne, mais la poi- 
trine rosée (male), ce qui explique peut-étre la 
confusion: v. not. 65, n. 6; — 2* tråle dé 
preus ...: ral dè prè A 28 (= ?); ral dé pré To 
^71. Propr' “rale de(s) prés’. On ne voit pas de 
quelle espéce il s'agit: le bouvreuil n'est pas un 
oiseau des prés, et rale" s'applique communé- 
ment au rále des genéts (Crex crex), qui ne 
présente aucun point commun avec le bou- 
vreuil; — 3° *loudine: ludén W 66. V. not. 76 
ROUGE-GORGE, B, 2; — 4? *cardinal: kardinal 
Ni l. V. not. 61 CHARDONNERET, B; 
5? *pésson d'Ardène: pésó d ärdèn W | (98 
pimáy). V. not. 60 PINSON, ADD. B; — 
5? “nwar mouchon ...: nwár musô A '52; nwor 
--- A 713. Espèce? Le bouvreuil n'a de noirs 
que la téte, la queue et le bout des ailes; — 
7° *gréve nwére: gréf nwèr Ph 86 (?). V. not. 
72 MERLE, C. — Noter que le bouvreuil est inc. 
en de nombreux pts (v. la carte), ce qui 
explique sans doute en partie les réponses qui 
précédent. 
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67. BRUANT 

Q. G. 531 «bruant». 

La dénomination spécifique du bruant jaune 

(Emberiza citrinella), *djáz rine ..., * djósine ..., 

est connue de la plus grande partie du do- 

maine w. Ailleurs, le bruant reçoit des noms 

qui conviennent aussi au verdier (not. 64). 

avec lequel il semble parfois confondu. 

En ADD., autres espèces de bruants. 

A. Ï. *djáz'rine, -éne... -à-, -0-?: gazrin 

Th 53 (gà-); Ve 40 (à Franch.), 44; My 4; B2, 

'3, 5, 9 | -èn Ve 35 (aussi q. 541 «autres 

oiseaux», avec la définition «pipit des champs»), 

37, 39, 40; My 1, 3, 4| -èn B 6. 7 | -èn Ve 34 

(ga) | gäzrin D 30, 34; W 59; H 46; Ma 2, 3, 
19 | -én H 1, 38, ‘42; Ve 31 |-èn D 64; W 66; 
H 8, 50; L 35 (?), 106, 113, 116; Ma 4, 9 | 

gòzrèn H 67; L 29, 94; Ve 1, 26 | -è'n Ve 24 | 

-én Ve 32 | gôzrèn L 1, 19, 66, 101; Ve 6 (ou 

-ën) | gòzrin Ni 39, ‘102, 112; D 46; Ma 36, 43 

| -én Ni 11, 107; Na 22 | -én Ni “5, 26-61, 80, 
93 | -ên Na 1, 23, 44, 59 (grésilière?), 79, 99, 

101, 112, 116, 129, 135; Ph 33, 54; D 7, 15, 36, 

38; Ma 1 | -èn Na 49; D 68 | -èm Ve 8. 

IL. *djád'rine, -éne... -à-, -0-: gadrèn H 21, 

27, 28 | -èn L 61, 87 (ou «linotte verte») | 

gädrin Ni 20 (Ard.) | -én W 3, 36, 63; H 2 (2), 
37 | -ên Ni 19, 20 | -ên W 8, "9, 10, 13, 30, ‘39, 

"42; L 4, 45 | gòdrèn L 7, 14, 39, 114 (q. 541 

«autres oiseaux») | gò- L 66 | gòdrin Na [19 

(seul! De. ̀  èn bèl pitit gön fèy)]; Ma 35, 46 | -én 

Ni 85; Na 6, ‘20, 30 | -én Ni 17, 28, 98. 

III. *djàz'bréne: gazbrèn H 68 || “djab'zine, 
-ène: gabzin Ve 47 | -èn Ve 41. 

= IV, *djázine, -6-... -éne?: gázin H 69 | 

gö- Ni 1 (20-), 72, 90 | -èn Ch 33, 61, 72; Th 
24; Na 69, 109, 130; Ph 6 (ga-), 15, 16 (q. 541 

«autres oiseaux»), 42, 45. 

BA 1. tdjònisse...: gònis Ne 24 (?), 39 (q. 
541 «autres oiseaux»), 47 (?), 49; Vi 13, 27 (3), 

43, 47 (20-). 
2. “djènar... 
C.5 *vérdiére, -ére.. 

` gènar Ma 39 | -är Ma 40. 
: vérdyér To 99; S 37 | 

-ër A 55 (= bruant jaune); Mo 64 (-£-; «c'est 

un oiseau, mais lequel? verdier?») | -êr Ni 1 | 

-&r Mo 41; Ph 79 (ver-, aussi pour le bruant 

ortolan) | -driyér Th 72 || *vérdièle: verdyèl A 1 

(selon le tém. de A 55). 
D.S 1. «linotte verte» To 78 (défini par 

«bruant vert», v. 2); A 1 (bruant, mais 'ver- 

diére' verdier), 44, 50 (id.), 60 (id.); Ch 16; Ph 

16; L 87. 
2. «linotte jaune» To 78 (défini par «bruant 

jaune», v. 1); A 2-7 (comp. «linotte verte» 

verdier); Ni ‘97; Ph 16. 

E.? a. *eompagnon dès várléts: kòpanò dé 
várlé Ch 4 || b. *varlèt: varié Th 298. 

! «Théme identique à celui de afr. jaseran 

collier d'or» DL; FEW 19, 57a, ar. gaza'iri 

(d'Alger). Suf. -ina. Parmi les altérations du 

t. primitif "jaserine', noter: 1° l'altération de 
-zr- en -dr-: comp. not. 69 MÉSANGE, n. 7; 2? la 

réduction en "jasine': en certains pts, il pour- 

rait y avoir eu attraction de 'jaser' “djaser, 

-á- ... parler (cf. vol. ult. et FEW 4, 73a gas-). 

? DL *djázeréne bruant jaune, REM., Gloss. 

et Scius *djázeréne id. (mais VILL. id. traduit 

par «verdiére»: v. not. 64, n. 8), LÉON. * djóze- 

réne bruant, mais Pirs. id. bruant ou verdier, 

3 BAL *djózéne djóne bruant, Dasc., Ois. 

+djòzène, *djá- id., CARL.? id. pour Ch 35 et 
Ph 42, Cop». *djózine bruant, mais BALLE 

*djózéne verdier. — D'après CARL.?, *djózéne 

(sans déterminant) serait la bergeronnette jaune 

à Th 24: cette rép. n'a pas été relevée à la 
not. 56. 

4 Dér. de 'jaune' en “-isse' et en "and, 

Porter le second FEW 4, 25b galbinus. V. 

DASN. *djónisse bruant zizi (inc. de Goff., 
HAUST, Chestr.), Li£G. *djónusse bruant jaune, 

mais Gloss. S'-Lég. *djónésse verdier. 'jau- 

nisse" est en effet aussi attesté dans les sens 

'verdier' (not. 64, C) et "bergeronnette printa- 

nière’ (not. 56, ADD., n. 5). — Aj. “djène 
mochon Ve 37, propr' 'moineau jaune". 

$ Sans doute par confusion avec le verdier, 

fréqu' 'verdiére' ou “jaune —'; aux pts en 

italique, le t. connait à la fois les sens ‘bruant 

et 'verdier' (v. not. 64, B, 3-4). Var. -dyèr (-è-) 
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A 55; -dyèl (-èr) A 1. — Pour le sens ‘bruant’, | catchi podri l' pire [caché, caché, derrière ---] 
v. Dasc., Ois. *verdiére, synon. plus fréquent 
de * djôzène, Corp. * verdiére, défini par «bruant 
commun, jaune verdier», synon. de *djózine, 
Maps *verdire bruant. FEW 14, 512a vīri- 
dis. 

ó Pour «linotte» ('linet(te)', '-ot(te)', “-eau', 
“ereuil'...; *fir)ion ...), v. not. 63, A. «linotte 
verte» et «linotte jaune» désignent plus sou- 
vent le verdier (not. 64, 4). A L 87, la méme 
réponse a été donnée à la q. «verdier»; en 
plusieurs pts «linotte verte/jaune» bruant s'op- 
pose à 'verdiére' verdier ou bien «linotte 
jaune» bruant à «linotte verte» verdier (v. les 
indications entre parenthéses); en qqs pts ver- 
dier n'a pas été traduit à la q. qui le concerne. 
Comp. Corr. *góne fouyon bruant (et *vért f. 
espèce d'oiseau), DELM. «verd-frion bruant (de 
Belon) verdier (de Buffon)» (mais SiG id. 
verdier). 

? best vraisemblabl' une réduction de a; on 
ne connait pas la motivation de la dénomina- 
tion. 

8 Ajouter 'bruant': bruwá To 2 (-a), 48; A 
^13; Ch 43, '64; Th 64, 73; Ph 16. Ce dér de 
"bruire' est plus fréqu' attesté à l'ouest aux 
sens “bourdon” (not. 120, D) et ‘hanneton’ 
(not. 127, C). — Rép. approximative: 'lavan- 
diére': lavádyér Vi 25; ce nom de la bergeron- 
nette n'a pas été relevé à la q. «bergeronnette» 
de l'EH; cf. FEW 5, 216a lavare, et n. 21. 
— Mimologisme: *catche, catche dizos l' pire! 
[cache, cache sous la pierre] L 113; tcatchi, 

Ve 24; — “on m'a gaté m' nid, sés"! Ph 16. 

ADD. Espèces de bruants. 
le Bruant des roseaux (Emberiza schæni- 

clus): * titch! ...: 118 L 113; été L A; — traski- 
gnol d' èwe ...: raskifiòl d ëw Na 84; rôskifia d 
êw L 1 (C. Déom)?. 
2 Bruant ortolan (Emberiza hortulana): *or- 

talan”: órtólá Ne 49, 63, 69; Ant 44. 
3° Bruant proyer (Emberiza calandra): "grise 

Jaserine'5: gris g. Ve 1; ‘jasine grise": é. gris 
Th 245. 

' V. DL. Le nom dérive du cri de l'espèce. 
? Ajouter *ouhé d' djoncs Verviers, d'après 

DFL. 
3 V. aussi DFL *órtolan, Dasc., Ois. *or-, 

et comp. DEPR.-NoP., CoPP. *ortolan fat. 
FEW A 488b hortulanus (sous III), ou on 
portera les mentions w. et ou on ajoutera le 
sens dér. pour Nivelles. 

* Aj. DFL *vért-golé, sans doute parce que 
le bruant ortolan a la gorge jaune. Classer le t. 
FEW 2/2, 893b collare. 

5 V. aussi DFL “grise dj., BAL "di grije 
(par opposition à “dj. jône). 

* Aj. DFL “dj. du pré (Verviers); talouwète 
di pré (t. qui désigne parfois la farlouse): 
“grosse alouwète; DASC., Ois. “alowète dés 
prés. 

68. HIRONDELLE (carte 41) 

Q. G. 506 «hirondelle» et 1859 «il y a un nid d'hirondelles dans le trou de boulin»!. 

La B.R. conserve en général le t. "aronde', 
Remarquer: 1° le passage de la voy. initiale de 
a à 0, peut-être sous l'influence du r qui suit?; 
2° celui de r à / en région gaumaise; 3? l'altéra- 
tion de la finale: -ót > -ôë, -òs, -òk. 

Le dimin. 'arondelle', et surtout ‘irondelle’ 
(forme occitane empruntée par le fr. au 16° s.), 
concurrence le simple au sud, l'évince a l'ex- 
tréme ouest. 

En ADD. espèces d'hirondelles et martinet. 

+ ALF 697; ALLR 172; BRUN. Enq. 

837; FEW 4, 434a-435b hiründo, -ine (> 
harunda, expliquant A et 4°, I). 

A. I. a. *aronde ...: arót To 28 (à-, arch., 
q. 1859; v. A5; A 1-12, '13, '18, ‘20, 28, 37, 
“52, 60; Mo sauf 23, 37, 64; S 6-13, 29, 36, 37; 
Ch; Th 72, 24-53, 54 (seule rép. 1859; arch. et 
inusité, v. B 506), 62, 64 (connu, mais étran- 
ger, v. B), 72; Ni 1, 2, '5, 6-9 (à-), 11-33, 45, 
72-85, '97, 98, ‘102; Na 1-49, 59 (var. a-), 69- 
84, 99 (à-), 107-112, 130, 135; Ph (var. -åt Ph 
84); Ar 1; D 7, 36, 38, 68, 94 (à-), 96; W sauf 
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13, 30; H sauf 8, 46, 53, 69; L "32 (ou òrat), 
39, 45, 87, 101-116; Ve 35-47; My 4; Ma 3 

(var. ò=), 4-12, 20; B 2, '3, 4, 5, 6 (var. ò-), 33; 

Ne 16 (ou ëmt, 32 (var. ò=), 39 (à Lamou- 

line), 69 (-òd); Vi 47 (var. a) | -ó"t L 94; Ve 

26, 31; My 2| -òt My 1| ën Ne 16 (var. -ót) | 

-ôt L 43, 66; Ve, 1-24, 32, 34 (ou -ó"t); My 3, 

6 (ou -ó"t) | -at Ph 84 DÉI -òt); H 8 | 

b. *arondje, -onje, -ongue? ...: aróc S 1 (var. 

-$), 19; Ch 27 (Fd Phil); W 30; L 1 (C. Déom, 

ou -âë), 35, 85 | -ô"ë L 61 | -aé W 13 |-dè L 1 

(ou -à£) | -0$ A 44; Mo 23; S 1 (var. -ò), 31; 

Th 5, 14 | -òk A '52. 
II. *oronde, -ande^...: órót Ni 36-39, 61, 

90, 93, ‘97, 107, 112; Na 101, 116-129; Ar 2 

(var. -àr); D 15-34, 40-64, 72-84, 101, 110-132; 

e 53, 69; L 2 (var. -àr), 7, 14 (id.), 29; Ma 

, 2, 3 (var. a-), 19, 24-53; B 6 (var. a-), 7-30; 

4-15, 20, ‘22, ‘23, 24-31, 32 (var. a), 33, 

"38, 39 (v. a-), 44, 47 (var. -at), 49 | -ód D 136; 

Ne 43, 51, 57 |-ò" L 4, 19 | -åt Ar 2 (var. -ót); 
L 2 (var. -ót), 14 (id.); Ne 76 (var. -àt) | -ãt L 

'32 (var. arót); Ne 47 (var. -ót), 60, 63. 

III. *alonde, -ande? ...: alòt Vi 35, '36, 37- 

46, 47 (var. ar-) | -ät Vi 6-8 (ou -d), 18, "21, 22- 
27 | -ád Ni 6-8, 13 | -á"t Vi 16 (var. -at). 

IV. *olande: òlat Vi ‘17. 
A”. I *arondéle, -iéle ...: aròdèl No 1 (var. 

ir-); To 7 Cel, ou ir-), 13 (var. iròdèl, -&l), 28 
(ou -ël; v. A), 37, 73 (var. A. Mo 64 | -dél 
To 2 (ou -é,/) | -sl To 43, 94 (ou -é l; var. ir-) | 

-dyèl No 3 (arch., ou ir-); To 1, 27, 39, 48 

(var. ir-), 58, ‘71, 78 (èl ou -8-) | | -dièl To 99. 

JI. *irondéle, -iéle... *i-: iròdèl No 1 (var. 

ar-), 2 (var. ér-); To 7 (il, ou ar-); A 44; Mo 

1, 37; Th 73 (var. i-); D 123; Ne 49, 63, 65, 

69; Vi 2 (var. i-) | i- Th 54, 64, 73 (var. i-), '77, 

82: Vi 2 (var. i-) | -dél, -& To 13 (var. aròdèl) | 

-é;l To 94 (var. ar-) | -é& To 24 (ou -, yel) | yel 

To 48 (var. aròdyèl) | -dyèl No 3 (ou ar-)". 

1 Les compl" et les var. de la deuxième q. 

ont été portés dans le tableau. — Plusieurs 

témoins ont fait remarquer que les hirondelles 

ne nichent pas dans le trou de boulin (v. ALW 

4, not. 11, n. 1); c'est plutôt une habitude du 

moineau domestique, ce qui lui vaut parfois 
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d'étre appelé «moineau du trou de boulin»: v. 
not, 59, ADD. a. 

? La zone est hachurée sur la carte. — 
Comp., dans une zone beaucoup plus res- 
treinte (à l'est de Liége) les var. *orégne, 
-agne, -ogne de "araigne" (not. 157 ARAIGNÉE). 

3 Cf. DL “aronde, -ontche, -antche, Dasc., 
Ois. *aronde, -ontche, D&PR.-No». *aronde, 
-ontche, -onche. 

* HAUST, Chestr. *oronde. 
* Masson., Lita. *alande, Gloss. S'-Lég. 

*alonde. 
“ En italique, les pts ou le simple est aussi 

connu. Noter la diphtongaison pic. du é dans 
-élla (cf. ALW 1, c. 87 RUELLE). V. MAES 
*arondéle, REN. *arondiéle, DELM. *arondéle 
(ou *aronde). 

7 Croyance enfantine: celui qui détruit les 
*arondes souffrira "déi mò d'éwe [eau]; celui 
qui détruit les *rontias [roitelets] souffrira “pa 
l' fé [feu] Ni 2, '5. — Mimologisme: *kand 
dj'énné va, més heüres [granges] sont plintes ét 
més cinas [greniers]; kand dji r'vin, dji n'a pus 
rin: n’ fåt-i nin bin dire? L 113. V. aussi REM., 
Gloss. 170. 

ADD. a. Espèces d'hirondelles. 
1° Hirondelle de cheminée (Hirundo rus- 

tica). Avec sa queue dotée de deux longues 
rectrices externes, elle mesure prés de 20 cm. 
Elle nichait autrefois dans les cheminées; 
aujourd'hui, elle se réfugie volontiers dans les 
greniers et les étables (v. ci-dessus, n. 7). 
«hirondelle "de cheminée'»: passim! ; — ‘a, de 
cenail (fenil)': dé sina My 6; — ‘a. d'étable': 
di staf Ma 24; — "a. de clocher": di klòdi B 22; 
fa. de trou: di trò L 4; — "a. a cisettes 
(ciseaux)'? : a sizèt My 63. 

2° Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica). 
Légèr' plus petite que la précédente, elle a le 
croupion, les reins et la face antérieure d'un 
blanc pur. Elle niche fréqu' sous les corniches 
et les balcons ou à l'angle des fenêtres. 
«petite hirondelle»: prit B 22; — ‘a. de 
fenêtre’: passim*; — "blanc-cul'5: bla ču To 
135. 

B. Martinet noir (Apus apus). Le martinet 
n'appartient pas aux hirondidés; c'est un apo- 
diforme, ordre que caractérise, notamment, la 
longueur exceptionnelle des doigts de la main. 
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Le peuple considère néanmoins souvent cet 
oiseau comme une espèce d'hirondelle; aussi 
la plupart de ses dénominations ont-elles été 
recueillies à la q. 506. — C'est la forme parti- 
culière des ailes de l'oiseau qui motive en 
général ses appellations. 

1. "archer, -ere'. *értchi, -ire, -itche... *ár-, 
*ór-": éréi W 30; H 21, 37, ‘42; L 35; Ve 1 
(q. 541 «autres oiseaux»); My 6 (2r-); -i H 1; 
L 7 (défini par «hirondelle a cul blanc», cf. a 
2° et n. 5); Ve 24 (q. 541); -ir H 28, 67 (donné 
comme synon. de 'aronde de cheminée"); Ve 
32 (é&r- q. 541: «*grosse aróde»), 39; My 1 (et 
fig. "petite personne maigre”); Ma 4 (q. 541), 9 
(fém.); -ié L 4 (défini par «hirondelle à cul 
blanc», cf. a. 2° et n. 5), 85 (èr-); árcir H 69 
(q. 541); ārčī D 64 («grosse hirondelle au 
bord de l'eau»); Ma 24; òr- Ma 39: ór- Ne 14; 
-iy D 38; órici Ne '1 (et fig. 'gringalet, gamin 
peu développe); *arché?: arsè Ne 9. 

2. 'arbaléte'?: arbalét A 1, 2; S 19; Th 24 
(q. 541); ée Ni 90; "arbalétrier"? : albaltris Na 
109; òb-, üb- Ch 33; óbaléstriy Na 1 (fém.), 79 
(q. 541). 

3. "marteau d'écailleteur (couvreur en ar- 
doise)!?": martë du skaytæ Ne 11. 

4. "martinet'!!: martinè To 78 (már- q. 541); 
Ne 69; Vi “21, '36 (q. 541); mër D 94 
(q. 541); mòr- L 712. 

! V. DL, Pirs., BAL, Corp., DEPR.-Nop., 
etc. 

? Appellation motivée par la forme de la 
queue. 

* Aj, d'apres DFL, 'h. de fouyère (che- 
minée: ALW 4, not. 48)': *di fowire B 4; 'h. à 
fourchue queue": +à fortchowe cawe My 1. 

+ V. DL, PIRS., BAL, DEPR.-NOP., etc. 
* Comp. *aronde à blanc cu BAL, DASC., 

Ois., et v. DEL *blanc-cou, PIRS., Copp, 
*blanc-cu. 

$ Autres noms de l'hirondelle de fenétre: 
1° Pirs. donne “tèrinta comme un synon. de 
*ar. di fégnésse, * blanc-cu; le mot, qui se laisse 
décomposer en 'tarin-eau', devrait être dé- 
placé du FEW 21, 235b au FEW 13/1, 107a 
tar-. Pour 'tarin', '-inet' au sens 'tarin', v. 
not. 62, B; — 2° pour certains auteurs, “tchi- 
rou serait l'hirondelle de fenétre; sur ce mot, 



150 

qui désigne couramment la bergeronnette grise, 
v. not. 56, ADD. 

? Finales: 1. -ir pourrait constituer une var. 

de -i '-ier' en certains pts (comp. *cavayir 
"cavalier" DL), mais v. DL “értchi, masc. (-ire, 

fém., L 106); 2. -ié est une altération de -i, ou 

de -ir, car *értchitche est fèm. (DL). HAUST, 

DL, considére que la finale -itche est due à 
l'influence d'*arondje; mais -ire passe de lui- 

méme à -itche (cf. *foritche, *corítche ...), 

ainsi que -fye (cf. “itche, var. de ‘île’ en 
topon.): v. REMACLE, DW 13, 1985, 116-7; 

3. -iy, confirmé par Pirs., LÉON. “értchiye 

(chez le second pour Na 84), équivaut littéral' 

à '-ie'. Noter, à Ne, l'adjonction d'une voyelle 

prétonique. — FEW 25, 125ab arcus. 
8 La forme du suff. («sè < -syè) est in- 

fluencée par le fr.; comp. la forme locale -i de 
-ariu dans 'charpentier' (ALW 1, c. 13). 

9 V, d'autres mentions w. FEW 25, 112a 
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arcuballista. — Finales: -í '-ier' s'altére en 

-iy ['-ie'], d’où le fem. de Na 1, et en -i$ [-ise”]. 
L'explication de FEW, Le. n. 35 (-i$ est in- 

fluencé par ercic, lui-même altéré sous l'attrac- 

tion d'arôé) n'est pas recevable, car les var. en 

-i$ d'arbalétrier' et les var. en -ic (# -i3) 

d''archer' occupent des aires distinctes. 
10 Comp. DFL *croké [crochet] ou *marté 

d' hyay teür [My 3] avec le sens 'sterne', et aj. 

LÉON. “nwar martia (Fenffe-Ciergnon [D 81]) 

martinet. 
!! V. FEW 6/1, 385b Martinus, qui note 

le sens ‘hirondelle de fenêtre’ pour Florenville 

[Vi 6]. — Aj. Cop». *mártiyon “-illon". 
12 La q. 541 «autres oiseaux» ajoute le 

type "moar bé W 63, littéral' maréchal"; le mot 

s'applique plus souvent au rouge-queue noir 

(not. 74, D), mais convient bien au martinet, 

entièr! noir. 

69. MÉSANGE (carte 42) 

Q. G. 509 «mésange». 

Partout "mésenge", emprunté au francique. 
Noter le timbre a de la voy. initiale, ainsi que 

l'adjonction sporadique d'un r devant la finale 

t-enge': “mazindje > “maz'rindje (var. *ma- 

drindje). 
En ADD., espèces de mésanges. La mésange 

à longue queue, en particulier, reçoit plusieurs 

dénominations originales. 

€ ALF 844; BRUN. Eng. 992; FEW 16, 

S46b *meisinga; M. SANDMANN, Die Be- 

zeichnungen der Meise in den rom. Spr., Bonn, 

1929; E. GAMILLSCHEG, Marche Romane 2, 

75-82. 

A." T. a. *mazindje? ...: mazéé S 29; Ch; 

Th 24, 29-46, 54-82; Ni 1, 2, '5, 11-45, 72, 90, 
98-112; Na 1, 6, 22, 23, 44, 59-99, 107-112, 
127, 129, 135: Ph 6, 37, 45-86; Ar; D 38, 46, 

64-120, 132; W 1, 3,8, 9, 10, 13, 30, 35, 39, 
'42, “56; H 1, 21, 37, 39,42, 68, 69; L 1, 2, 7, 
14, 29, 32, 35, 43, 45, 66-116; Ve 26, 35-47; 

My 3-6; Ma 1, 12-53; B; Ne 4-20, 26, 32, 39- 
Si! £D 136; Ne 43, 57, 65 (arch., ou mézág), 

69 | -&& Na 130; Ph 16, 42; L 39 | -ë"é L 4, 19; 
Ve 1. 8, 24, 31; My 2 | -& L 61; Ve 34; My 1| 

-& Ve 6 | -& Ph 15 | -éè Ve 32 || b. *mazadje?: 
mazaë Vi 6, 8, 25-47 || c. *mazingue* ... 
mazék No; To 1-6, 13, 24 (ou mézäg), 28 

(mieux que mezai), 37, 39, 73 (ou -ég/5), 78 
(ma-), 94, 99; Mo 1-23, 41, 42; S 1, 13 (ou 

-£k), 19, 31-37; Th 72, 5, 14, 25 | -ék To 27; A 
37; Mo 44, 58, 79 | -é"k S 10 | -ë"k To 48 | -ék 

A ‘13, 18; S. 6 | -ék To 43; A ‘10, 12 (ou 

mèzas), 60 (?) | -ëk To 58, 71; A 1, 44-55 | -ék 
A 2, 7, '20, 28. 

II. a. *maz'rindje, *madrindje?...: mazrëc 
Th 53; Ni 6, 61, 80 (?), 93, ‘97, ‘102; Na 19, 

“20, 30, 49, 101, 116; Ph 33; D 15-36, 40, 58; 

W 21 (wa-; ou -dréc), '36, 59-66; H 2, 8, 26, 
27, 46-67; Ma 2-9; Ne '22, 23, 24, 31, 33, 63, 
76; Vi 13 (-£), 16, 736 | -ég Vi "21 | madréc? 
Ni /9, 85; W 1, 21 (wa-; ou mazréë) || 

b. *maz'randje: mazrac Ne 60. 

III. “mèzan(d)je, *mé-5...: mèzag Ne 65 
(ou mazéë, arch.) | -à$ A 12 (ou mazëk selon 

enq.); Mo 37 (-a"8); Vi 18 | më- To 24 (ou 

mazék) | mē- Mo 64 | me- To 28 (-2 ou mazék) 

| mézáé Ne 47 (ou mazéë) | -ài D 123 (-2); B 
24 (ou mazéé); Vi 2 | -saf No 3 (ou mazék)?. 
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MÉSANGE 

i d om Ç) *mazindie 

*mazadie 

"inüzinke 

*maz rindie, *mad'rindje 

*mas randje 

*mézanidye, *mé- 

' FEW 16, 546b pose un prototype *mei- 
singa (et non * maisinga ainsi que le pro- 
pose Gamillscheg, à cause des nombreuses 
formes en *ma-); sur la fréquence du a à la 
syllabe initiale des mots w., v. REM., Probl. 42. 

? V. *mazindje DL, Vit., Scius (enq. -édje 
à Malmedy), LÉON., Pirs., BALLE, BAL, Copp., 
DEPR.-NoP (ou -inke) etc. 

3 Le a résulte de la dénasalisation d'un à. 
MASS. ne mentionne pas cette forme. Aj. 
Gloss. S'-Lég. *masi,tche, ou la diphtongue 
procède d’un é, lui-même issu de la dénasalisa- 
tion d'un é.. Comp. ALW 1, c. 7 CENDRE, 27 
DENT. 

* DEPR.-NoP. *mazingue (ou -indje), DELM., 
CARL., REN. *mazingue, Maes id. mésange; 
fig., sexe de la femme et “code ~ femme de 
mœurs légères, Corr. *mazégue. 

* Comp. les formes en -égl, -ägl citées 
FEW, Lc. et, selon un processus identique, 
mazágr BRUN., Lc. 

* DFL *maz rindje, *madrindje, LiÉG. *maz - 
rédje. Gamillscheg expliquait l'insertion d'un r 
devant la finale -indje par l'influence de 'mise- 

rin! malheureux, mot qui n'a pas de descen- 
dance en B.R. (v. FEW, /.c., n. 15 et 6/2, 169b 
miseria). Pour Wartburg, l'amplification de 
la finale "ange > “erange' a une valeur 
diminutive et caressante: comp. l'alternance 
mézette | mézerette. — Il semble que le phéno- 
mène est plus fréquent qu'il n'y parait: v., 
dans ce vol, une altération similaire dans 
'pinson' (not. 60), *sizét (not. 62), 'sangsue' 
(not. 166). 

? Pour zr > dr, comp., sur une aire plus 
vaste, 'jaserine' > "jaderine' (not. 67). 

8 Formes empruntées au fr., comme lindi- 
quent le timbre de la voy. initiale (è, é au lieu 
de a) et celui de la voy. tonique (à au lieu de 
8 ...), la présence d'une chuintante ($ au lieu 
de č, k). 

? Dérivés: 1° "mésangette". *mazinguéte (one 
pitite ^) jeune fille coquette et prétentieuse 
Ve 39, *mazéguéte «téte folle, drólesse» My 3. 
V. REM., Gloss. et FEW 16, 547a; — 2° 'mé- 
sanger, dé-. V. DL “mazindji façonner sans 
ètre de métier [L 43]; d'ou *di- détraquer, 
démantibuler; DEPR.-NoP. *mazingui façon- 
ner sans soin ni art; MAES *mazindji fureter à 
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la manière des mésanges ...; — 3° "mésette". V. 

“mazète petite gamine, jeune fille BAL, BALLE, 

CARL.!, Corr.; petite fille capricieuse REN.; 
personne jeune, sans expérience SIG.; mazette, 

jeune freluquet DL; mazette, personne mala- 
droite ScIUS; «argoulet, petit brouillon» VILL.; 
mauvais joueur, freluquet, espiègle PIRS; mau- 
vais joueur, homme sans relief LÉON.; mauvais 

joueur, personne sans énergie ou maladroite 
Mass., etc FEW 16, 547a (2 c). — Réponse 

approximative: "hoche-queue" *osté-tcheû To 
7: v. not. 56, A et Mars *mazingue et *m.- 

osse-tcheü, synon. de tosse-tcheü — Enfan- 
tine: * tétche d'intche [tache d'encre] ! , di-st-on 
a on gamin tot mostrant si stoumac' ; pitch, 

mazindje!, di-st-on-après tot bouhant ['büchant? 
frappant; v. DL, FEW 15/2, 27b *büsk-] so 
s' né avou on deüt. W 56. — Croyance: la 

petite mésange pond 24 œufs; "lès preumis 

Zon neg t'cheur' ['déchirent'] lès dérnis-eüs To 

37; — les mésanges *rak'té [crachent; v. FEW 

10, 35a rak k -] cand on va vir leüs jones pa l' 

fréte ['fraite" ouverture; v. FEW 3, 754a 
frangére] dou tró A 2. 

ADD. Espéces de mésanges. 
1° Mésange charbonnière (Parus major). La 

plus commune et la plus grande. Elle a le 

dessus de la téte et la gorge noirs, ainsi qu'une 

ligne médiane sur le ventre. Son cri se fait 
entendre dès février. 

l. '*grosse mésange": gròs Ve 11: — 2. tsis- 
side? : sisidæ H 67; Ve 32, 34, 40 (q. 541); My 

1 (q. 541: H. Cun); Ma 19; “fifigueit: fifigæ 
Ne 9; +fi dé Dieit: fi dè dyé Ma 23. 

29 Mésange noire ou petite charbonnière 

(Parus ater). Moins fréquente et plus petite 

que la précédente. Elle a aussi la tête noire, 

mais pas de ligne médiane sur le ventre. 
l. "petite mésange'* passim; — 2. '*nware 

m.'5: nwar Ne 49; — 3. 'm. tdu tchabote'*: 

du cabòt Ve 32; — 4. *mance-à-lunétes? : más 

a lunét Th 24. 
3» Mésange bleue (Parus caeruleus). 
"*bleüse m.'5: blés Ve 1. 
4? Mésange huppee (Parus cristatus). 
**toup'léye m.'?: taiplèy Ve 1. 

5° Mésange nonette (Parus palustris). Elle a 

le corps gris et une calotte noire. 

l. ““griche mi grif Ne 49; — 2. 'm. du 

maras^!?: du maras Ve 111. 

6? Mésange a longue queue (Aegithalos 

caudatus). La plus petite des mésanges (14 cm, 
dont 8 cm de queue); elle a le dos gris ou noir, 
le ventre blanc. 

1. "m. tò lògue cawe'!?: a lòk kaw Ve 1; 
+“keuw-role'3: kèw ròl Ph 79; — 2. "dom, 

zéle!*: damzèl Ma 9; — 3. *moüni!5: mani H 

67; Ve 6; *moün'résse: münrés Ve 26; — 

4. *botéye!9: bòtèy Ve 1; = 5. 'fourgon- 
(mésange)'!": furgò" L 4; fòrgò m. H 3718; 

— 6. *makéte di séi: makèt di sò D 72 
(q. 541 «autres oiseaux», sans définition); Ma 

36 (q. 541 «autres oiseaux»: petite mésange), 
46; Ne 929. 

1 V. aussi DL, BAL, CARL.!, et comp. MAES 
“grande m. 

2 DL *sissideü, *su-, ainsi que *suce-ti-deüt, 

littéral" ‘suce ton doigt’, VILL. et SCIUS *sissi- 
de, BASTIN, Ois.: id.; son chant est aussi 
interprété *ci ki deüt [celui qui doit'], et on 
fait répondre par la caille: “paye sès dètes. Cf. 
FEW 21, 234b. Ces désignations calquent (et 

interprètent, cf. les mimologismes “fils de 
Dieu’, "suce ton doigt’, "celui qui doit") le cri 

de l'espèce; a L 45, on dit qu'elle chante: 
+sissideti (ter), sit! Croyance: *kwand li sissi- 

deü hüféle {littéral' sifle; v. not. 18], c'est séne 
di bon tins H 67; *avou l fi dé Dieit, i r'frè bin 

vite bon Ma 2. — Les notations qui précèdent 
autorisent, semble-t-il, à ranger ici *c/é-dié H 
“42, recueilli à la q. 541 «autres oiseaux» avec 

l'explication «premier oiseau qui pépie au 
printemps». Le t, qui répond à 'clé-Dieu', 
provient sans doute lui aussi d'une interpréta- 
tion. mimologique du chant; il faut en effet 
ajouter que 'clé-Dieu' est l'un des noms w. de 
la primevére (v. vol. ult, et FEW 2/1, 765a 
clavis). l 

3 Aj. *gnüre m. H ‘20, d’après DFL (à 
comp. à "noire m.' mésange noire); “m. tchér- 

boneüse ['charbonneuse”] LÉON. ; *nwére tchér- 

bonière, --- char- Dasc., Ois. FEW 2/1, 356b 

carbo (dér. en '-ier', ière’). 

+ V. DFL (pour H 20; B 5), Bar, Dasc., 

Ois., CARL.!, etc. 
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5 DL *neüre m., DASC., Ois. *nwáre m. 
6 Pour “tchabote creux dans un arbre, v. 

vol. ult. — La plupart des mésanges font leur 
nid dans une cavité. 

? Propr! 'manche-à-lunette', t. qui s'accorde 
mieux avec la morphologie de la m. à longue 
queue (v. n. 18). 

5 V. aussi DL *hleüve m., Corr. et Dasc., 
Ois. *bleüsse m., BAL “bleu m., ainsi que 
LÉON. *bleuwe-tiésse «mésange à tête bleue» 
[mésange bleue?]. 

? DL *houpéye m., *toupeléye m., LÉON. 
“m. upéye, DFL “m. à koupe (pour H '20; B 
5); BAL et Dasc., Ois. “m. à woupe, etc. 
Autres mentions de dér. de "huppe" et 'toupe' 
à la not. 58, B. 

19 DFL, et Dasc., Ois. (aussi pour la mé- 
sange des saules). 

11 Aj. DL *mazindje al neüre tiésse, DASC. 
--- à nwáüre tiésse; LÉON. “m. nonète. 

12 DL *m. à (al) longue cowe, BAL “m. à 
longue keuwe. 

13 Peut-être altéré d'un primitif kèw ròl, 
littéral! 'queue-ráble', à rapprocher, pour la 
motivation, de ‘fourgon’ (ci-dessous, n. 17); 
telle quelle, la forme répond à 'queue-roule 
(= rouleau)". — Aj. FEW 2/1, 503a cauda. 

14 Comp. *pópinéte à S 23, 24, 28, 29, 
35, 36; Ch 56, d’après DAsc., Ois. au sens 
"mésange à longue queue’, mais BAL id. au 
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sens 'mésange noire et Copr. “poplinète mé- 
sange noire; fringante et gentille petite femme. 
— FEW 21, 234b mentionne frm. popinette 
mésange à longue queue, Charl. pôpinête 
id. Ces mentions sont à classer FEW 9, 603b 

*puppa. 
15 DL “mouni. Sans doute à cause de la 

couleur claire du ventre, Ce sens a été connu 
en fr.; v. FEW 6/3, 36b molinarius. 

19 Porter le sens FEW 1, 66la butticula. 
17 C.-à-d. ‘fourgon de four’. Porter le sens 

‘mésange à longue queue’ FEW 3, 898b 
*füricare (sous III 1 a). 

18 La q. 541 «autres oiseaux» permet 
d'ajouter ‘queue de poêle’: kèw di pël Na 23 
(«à grande queue»); kew dé pél Ni 80, que l'on 
comparera avec “keu d' péléte (propr! "queue 
de poélette”) Liéc., FEW 2/1, 530a cauda. 
— V. encore *mance d'aléne (propr' "manche 
d'alène') à Ch 6, 23, 24, 25, 26; Th 3, 7, 
d'après Dasc., Ois, à comp. à *mance à 
lunètes Th 24, défini par "mésange noire’ (v. 
n. 7). 

19 D'abord 'efflorescence de saule’. A clas- 
ser FEW 6/1, 7la makk-, et à comp. a 
Charl. “makèt variété de mésange, FEW 21, 
234b. 

29 Aj. *péle-mossé propr' 'péle-mousse' VILL. 
et SCIUS. 

70. PIE-GRIÈCHE 

Q. G. 523 «pie; pie-grièche». 

Les pies-grièches possèdent un bec fort, 
recourbé en crochet a l'extrémité. Si la pie- 
grièche écorcheur ou pie-grièche rousse est 
essentiellement insectivore, la pie-grièche grise 
est le plus redoutable prédateur de l'ordre des 
passereaux: elle s'attaque aux autres oiseaux, 
aux petits mammifères, aux reptiles. Les pies- 
grièches ont au surplus l'habitude d'empaler 
leurs proies sur des buissons d'épines. Ce 
comportement motive les appellations de ces 
oiseaux. 

Noter les nombreuses lacunes et altérations. 

A." 1. 'feráwe-agace'?: krdw Ve 37 ("pu 
ptit que l'agace"), 39 (id.). 

2. '*crawéye, -éye, -é(ye) ... a.'3: krawèy D 
34; B 12 | -éy D 64; W 35; Ve 41; Ma 2, 3, 9, 
24, 42 | -£y Ni 20; W “8 | -ëy Ni 17 | -éy Ni 98; 
Na 19, 30; H '42; B 11, 17 |-é, Ni 2, '5 | -ëB 
2, '3, 11 (ou -éy) || "*eráwéye, -éye, -éye ... a.': 
krawèy H 49 | -éy L 45; Ma 4| -ëy H 53 | -éy 
H '26, 37, 38. 

3. "*erawü a^: krawi B 21. 
4. a. '*craw' là... a.'*: krawla B 30; Ne 50 

| -ü Ne 33, 39 | krówlu Vi 13 || b. '*craw'yüwe 
a: krawyüw Ne 15. 

5. a. '*crawieüse... a.'5: krawyés Ch 16, 
33, 61, '64; Ni 26, 28, 45, 80, ‘102; Na 1, 6, 23, 
59, 79, 109; Ph 15 (q. 541 «autres oiseaux»), 
45, 61, 79; D 7, 36, 46, 94, 101; Ma 35-39, 46, 
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“50; Ne 4-14, "22, 23, 24 | kra- Th 24; Ph 16 | 
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FEW 16, 378b-379. A Ni 1, *crawyi gratter 
(q. 541 «autres oiseaux») || ‘a. *crawieüse', ‘a. | dans les cendres a une var. *éscrawyi (ex-+), 

*crouyeüse' 5: krawyés Ch 27, 63 | kruyés S 
31 || b. '*ewargneüse a.'*: kwarñës Na 116 || 
c. '*glorieüse a`”: glòryès Th 72 || d. "a. 
*scrabieüse' 5: skrabyés Ni l. 

6. a. "a. *clawiére'?: klawyèr To 43; A 12 || 
b. ‘a. *coliére'!?: kôlyër Mo 41. 

B+} a, "agace “lòziére': lòziér To 99 || 
b. "a. *róziére': ròzyèr Mo 20 || c. "a. *lo- 
riére': lòryèr A 28 || d. "a, +l6.ik3?”: lòik A 7. 

C.!? '*moudrére d'agace', ""moudreü ---', 
^*moudriheü ---': madrér My 1 (ou gró mu- 

drér), 4, 6 | mudrë L 19, 29; Ve 1, 31-34; Ma 
20 | mudrihé L 4, 7. 
D. 'agace *crü,,te': krü,t Vi 47. 
ES '*blantche agace': blac Vi '17. 
F. "agace *di hóye'!5: di hóy L 66 (pie plus 

petite) !". 

! Aboutiss! de frq. *krawa griffe (1) et 
der. adjectivaux en '-ée' (2), Tue (3), “elue" et 
“illue" (4), "-illeuse' (5), '-iére' (6), dont le sens 
est ici ‘qui possède un bec crochu'. Certains de 
ces dér. sont aussi connus aux sens 'courbe; 
tordu, tortu, rabougri; chétif, etc.": v. vol. ult., 
en particulier les notions RABOUGRI (d'un 
arbre), CHÉTIF (d'un enfant). FEW 16, 380a 

mentionne les t. 2, 4, 5; v. aussi FEW 15/1, 8a 
agaza. 

? Comp. DL *cráwe, f, crosse à jouer 
(arch.), REM., Gloss. * cráwe, f., houe à dents; 

crosse à jouer. V. DEFR. Faune crawagace 
(sans localisation). 

3 DL “crawéye a, 
+ Haust, Chestr. *crawelue a. pie-grièche 

grise, LiÉG. *crow'lu a. ou “grije a. id. (à 
ajouter tous deux aux formes recueillies par 
l'EH). 

5 LÉON., PIRS., BALLE *crawieüse a. («-euse» 
Pirs.), Copr. id. ou “a. éscrawieüse (forme 

intermédiaire entre *crawieüse et *escrabieüse, 
cette dernière ici sous d), BAL *cráwieüse d., 
CARL. id. à Ch 29 et Th ‘35; DEPR.-NopP. "o 
croyetise, CARL. et DAsc., Ois. “a. cróyeüse (à 

comp. à la forme kruyés S 31, relevée par 
l'EH). Dans la plupart des pts concernés, on 
connait aussi le v. *eraw(i)yi, -i... *gra- aux 
sens ‘gratter, grifler: fouiller; tisonner, etc’, 

qui est sans doute à l'origine de la var. aclote 
"““èscrawietise a. — Dans le roman Li cra- 
wietise agasse de J. Calozet, le t. est employé 
pour ‘mauvaise langue”. 

6 krawyæs s'altére en kwarñs, vraisem- 
blabl' par les étapes: krawyés > kwaryæs 
(métathèse des cons. r et w) > kwarñæs (ren- 
forcement du yod). 

7 kròwyés  glóryés, propr! 'glorieuse', au 
sens ‘fière’: comp. ‘compère-*gloriof' loriot 
(nat. 54, n. 7). 

8 êskrawyæs > éskrabyæs, sous l'influence 

de “(è)scrab(ijyi gratter, racler, etc. (sens 
voisins de *(é)seraw(i)yf, sur lequel v. n. 5). 
Nivelles tèscrabyi figure sous néerl. schrab- 
ben, FEW 17, 56b. 

? klawyèr, qui correspond exact! à 'clo-iére' 
(der. en -aria de ‘clore’, attesté à l'ouest: 

FEW 2/1, 749b claudére), est altéré d'un 

primitif "krawyèr. V. en effet la note suivante. 
10 Cf. DELM. «a. croiere» et DASC., Suppl. 

“a. croyére S 1. — La forme montoise est 
rangée sous FEW 15/1, 8a agaza, et le 
second élément interprété comme un dér. du 
gaul. * crô dios (FEW 2/2, 1358), ce qui était 
la proposition de LEcov, Romania 77, 1956, 
85-7, lequel ne semble pas cité; la méme ana- 

lyse est donnée du nam. *crawieüse. — Des 
formes classées, il faut encore rapprocher: 1? 
des attestations lorraines, insérées FEW 21, 
224b (Metz, Nied crawire, Metz, Isle, Pays- 
haut crowire); 2? une mention ancienne, sans 
traduction précise, classée FEW 21, 218a 
(afr. croviere, s., sorte d'oiseau; cf. TL, s.v., 

Gdf, s.v. crouiere et LECOY, Lei, Des raisons 
onomasiologique, géographique et phonétique 
font préferer *krawa à *crodios pour 
les formes dont il est ici question, mais le 
probléme devrait être examiné de façon plus 
approfondie. 

11 Ces formes sont difficiles à interpréter. 
— On songe à rapprocher la forme de To 99 
du t. "lo(u)sard': cf. Pirs. */ózár pers. qui 
plaisante ou raille de sang froid, CARL.? */ó- 
zar, *loů- flatteur, sournois, traître, sens plus 

proches de celui de l'étymon, le frq. lòs 
(«falsus, dolosus»), FEW 16, 480b-481a. Le t. 

"lo(u)sard" et, d'une façon générale, les descen- 
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dants de lòs sont bien représentés au n. du 
domaine gallo-roman. 

12 La finale correspond peut-être au suff. 
"enge! < germ. -inga; comp. 'mésenge' 
(not. 69). 

13 Scius *moudrére d'a. pie grièche, VILL. 
et SCIUS “gros moudrére sorte d'oiseau, DL 
*moudreü d'a. (H), “moudriheit d'a. (F). Der. 

en -ator (> -ére), -atôre (> -ed), -isc- 
(morphème de la conj. inchoative en "-ir") 
-atôre de *moude | *moudri "meurtre" / 
"meurtrir" tuer. FEW 16, 583b *murbjan 
(“moudreu d'a.) et 15/1, 7b agaza (id.). 

1⁄4 Dans cette forme 44, résulte de la diph- 
tongaison d'un é. Étym.? Penser ici à *cró- 
dios, FEW 2/2, 1358a (v. n. 10)? 

15 La pie-grièche grise (Lanius excubitor) a 
les parties supérieures grises, les parties infé- 
rieures blanchâtres. Aj. "*grije agace', d'après 
Mass. et LIÉG. — Pour la pie-grièche écor- 
cheur (Lanius collurio), qui a les parties supé- 
rieures marron, il arrive que l'on spécifie: 
*rossé moudreü d'a. Ve 1, *rosséte crawieüse a. 
LÉON. 

16 La pie-grièche nidifie dans les arbustes 
épineux, souvent dans les buissons d'aubépine 
(v. l'introduction). 
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17 La q. 541 «autres oiseaux» ajoute le t. 
**eronkéye a." L 113; le déterminant est le 
part. passé de *cranki tortiller, lequel n'est pas 
sous crinc, FEW 16, 389b (cf. proposition 
de HAUST, DL), mais sous cancer, FEW 
2/1, 175b. — Rép. approximative: ttchac- 
tchac: čak čak Ne 32 (7); Vi 47. V. not. 73 
TRAQUET, À. La pie-grièche et les traquets sont 
effectiv' comparables sur plusieurs points: la 
livrée, pour la pie-griéche grise et le traquet 
motteux; la facon de guetter la proie à partir 
d'un perchoir élevé, pour les pies-griéches et le 
traquet tarier. — Additions venant des lexi- 
ques: 1? Mass. *sote agace; cf. FEW 15/1, 8a 
(Cumiéres); — 2° RUELLE, Mots borains IV, 
14 mentionne *pie-wénke, qu'il définit par 
'pie-griéche' et analyse en “pie (mais v. not. 
52: le Borinage connait *agache) -- *wénke, 
équivalent de l'afr. guinche (cf. FEW 17, 555b 
*wenkjan). À la q. «bouvreuil», un village 
du s. de Mons [Mo 41] a donné “piy'wéke 
comme équivalent de *pione (forme et sens 
confirmés par DELM. *péwinke bouvreuil): v. 
not. 66, n. 4. 

71. GRIVE (carte 43) 

Q. G. 137 «avec de la bourdaine, on fait des piéges pour les grives», complétée par 502 «mettre 
des lacets pour tendre aux grives» et 513 «grives (espèces connues)» !. 

Dans une zone couvrant approximativ' le 
domaine liég., le t. 'champaine' (B) s'est 
imposé comme terme générique; il est parfois 
utilisé dans la méme zone avec le sens plus 
précis de "grive musicienne’: v. ADD. 
La q. «espèces de grives» est traitée en 

ADD. Au classement zoologique (par espé- 
ces), on a préféré un classement motivation- 
nel: la matiére est organisee en fonction des 
divers critéres qui président à la diagnose des 
espèces (taille, couleur, origine, etc.). 

© BRUN., Eng. 807. 

A? I. *grive...: grif To 2; A 1, 50; Mo l- 
37, 44, 58, 79: S 6, 13-37; Ch 16-72; Th 2, 5, 

72, 82; Ni 6, '9, 17-20, 28-93, ‘102, 107; Na I- 

19, '20, 30-130; D 25, 30 (502, mais B 137), 
38-58, 64 (502, mais B 137, 513), 72-84, 96, 
101; W 3, 21 (ou 8), 59; H 38 (ou B; L 2 
(137, mais 8 502); Ma 1, 35-51, 53 (ou B, mais 
néol.); B 16 (ou B), 21 (id.), 22-23; Ne 16, 23, 
26, 33, 39, 49, 63, 76; Vi 2, 6, 16-47 | -v To 78; 
D 136; Ne 65; Vi 8, 13, 48 | grif To 1; A '52, 
60; S 1; Ni 2, '5, 26; Na 22, 23 || *grive ...: grif 
No; To 6-13, 27, 37, 39, 73, 94, 99; Mo 64; 
Ch 4; Ni 1, 11 (J.H.), 112; Ar 2; D 110, 120; 
Ne 20, 44, 60 | -v D '129 | grif D 123 | gré/if 
Ni 11 (enq. compl.) | -v Ne 51, 69 | gréf D 132. 

II. *gréve, -é- ...: gré/if Mo 41; S 10; Ar 1; 
Ne 43, 57 | gréf, -é- To 24, 28, 43-58, 71; A 7, 
^10, 12, '13, '18, '20, 28, 37; Ch '64; Th 14-54, 
64, 73; Na 130 (eng. compl, mais -i- JH), 
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GRIVE 

*grive 

* grive 

*gréye, d 

*tehampin. ge, *tchom- 

*tchópir ae. “ich. 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
| ——— e! 

135; Ph; D 7, 36, 68, 94, 113; Ne 4, '5, 9-15, 
122, 24, 31, 32, 47 | grèf A 44, 55 | grèf Mo 42; 
Th 62 | grèf A 2. 
B3 I. *tchampin.ne, *tchom-...: éâpèn D 

15, 30 (137, mais A 502); W '39; H 8, 26; Ve 
35, 40, 44; My 3; Ma 24, 29 | -èm Ve 31 | -ën 

L 2 (502, mais A 513) | ca"pen L 66 (ou c-), 

94; My 6 | -èm Ve 26; My 2 | -én Ve 1 | éôpèn 

L 7; Ma 3, 12. 
IL. *tchápin.ne, *tchá- ...: éapèn, -én H 21, 

27; L ‘75, 85, 87, 113; Ve 37-39, 41, 42, 47; 
My 4; Ma 53 (ou A); B 2-11, '14, 15, 16 (ou 

A), 47,21 (qqfs. ou A) | | èn L 61 (ou -ën); Ve 

8; Ma 20; B 12 | eren Ve 24 | pe L 61; Ve 
34 | -én Ve 6 | -én My 1| Capèn, &- D 34, 64 

(137 et 513, mais A 502); W 1, “8, 10, 13, 21 
(ou 4), 30, 35, ‘36, 42, 56, 63, 66; H 1, 2, 728, 
37, 38 (502; ou À 137), 39, ‘42, '45, 46-53, 68, 
69; L 45, 106, 116; Ma 2, 4, 19 | -èm L 35; Ma 
9 | -énL 4| còpèn H 67; L 1, 14,32, 39, 114] 
-èm L 29 | -ën Ve 32 | cópén L 43, 66 (ou 

ca"), 101 | -é^n L 19. 

! Nombreuses lacunes aux q. 137 et 502, en 

particulier là où la tenderie aux grives est rare 
ou inc. Le tableau se fonde sur la o 137, les 
deux autres q. comblant les lacunes et appor- 

tant les var. suivantes: A. "grive", Var. tou- 

chant: 1. la durée vocalique: -i- (-i-) S 1; Na 
23; -i- 502, 503 (-i-) To 94; -i- (-i-) Mo 9, 37; 
-i (Gi) To 6; -i- CF) Mo 9; S 29; D 136; Ne 

65; -é/i- (-é/r) Ne 43, 57; 2. le timbre de la 

voy.: -i- 502, 513 (- ê-) D 7; -i 502, 513 Gët) 

Ne 43, 51, 69; -i- 502, 513 Gi) D 123; -éji 
502, 513 (-i-) Ne 44; -é- (-I-) Ch 72; Th 72; Ne 
723; -é- 502, 513 (-&-) À 2; -ë- (È) A 50; -ë- 
CE) A 60; — B. 'champaine'. Var. touchant: 
l. le timbre de la voy. initiale: èa- 502, 513 

(ca*-) Ve 26; My 6; id. 502 Ve 1; cà- 502, 513 
(Gë) Ve 34; cá- 502, &à- 513 (tò-) L 114; có"- 
(é0-) L ‘32; éa- (éa-) Ve 31, 44; cà- (cà-) H 28; 

éà- (éa-) Ve 37; id. 502, 513 L 113; èd- (Cà-) W 

"39; éa- 502, 513 (čõ-) Ma 3; ëò- (cà-) Ve 24; 

2. le timbre de la voy. tonique: -ên 502, 513 

(-ê"n) L 29; Ma 20; -ën Cen). B 12; ëm Cen) L 

66; Ve 44; -è'n (-én) Ve 1; -én 502, 513 (-è'n); 

Ve 31; -ên (ên) My 6; H 728. Les oppositions 

de type lexical figurent dans le tableau. 
2 FEW 4, 209a graecus. — À Ni 90 et à 
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S 10, le t. a le sens précis de «gr. française de 
passage» [= gr. mauvis (Turdus musicus)] Ni 
90, «petite gr. rousse, française» [= id.] S 10. 
Le mot s'oppose à čak Ni 90, čap S 10 [= 
litorne]. — D'aprés BAL, 'grive' signifie plus 
spécial! 'grive musicienne. 

3 DL *tchápin.ne, REM., Parler $158 * tchà- 
pin.ne, Wis. *tchampéne, SCIUS * tchampéne, 

mais VILL. «chapéne» (enq. * tchápéne), LÉON. 
* tchampwin.ne ou “grive, -é- (en dehors de la 
zone de l'EH, mais LÉON. n'identifie pas les 
espèces avec précision). — Dër. en “-aine' 
(-ana) de 'champ' (cf. Haust, DL), classé 
erronément par FEW 13/2, 360b avec les dér. 
de onomatopée t$ap- désignant la litorne: 
v. ADD., n. 43. — Sens fig.: 1? ‘jeune fille 
fluette” Rem., Gloss., — 2° *tch. d'ahènire 
[enclos voisin de la maison ou on cultive les 
*ahans jeunes légumes printaniers; cf. DL, 
FEW 24, 242b *afannare], synon. de “ca- 
nadas pètés [pommes de terres grillées] H 1. 

ADD. Espèces de grives!. 
La diagnose populaire s'opére en fonction 

des critères suivants: 
I. la taille": 1. 'grosse'?: gròs, -z To 24; A 

12 (-a-: dans les bois); Th 53, 62, 72; Ph 45 
(= draine); Ar 2 (= litorne); L ^32; Ve 1 (ou 
nër kaw [litorne]), 32, 39 (^ divyèr [litorne]): 
B 4 (~ čipėt ou Cipét dè payi, = musicienne*); 
Ne 49. Au pl.: grôsé S 13; gro- To 48; -zé Mo 
64. — 2. "double'5: dòp Ve 39 (^ éipèt ou 
hènsal [draine]); My 6 (ou tris(ád) [draine]); 
déiblè To 7 (la plus grosse [draine]); -e To 39 
(grosse); dōbl To 6. — 3. 'royale': rwayal D 
36. — 4. "petite": pitit L '32; ptit B 4 (^ éipèt 
ou ë. di paséë, à ailes rousses [mauvis]); pètit 
A 12 (dans les jardins). Au pl.: ptité Mo 64. V. 
aussi ‘petite française’, ci-dessous IV, 3. — 

5. fine’: fin A 7 (ou g. dé smay*); 
Il. la couleur du plumage”: 1. 'grise'*: gris, 

-z Ni ‘102; Ve 40 (ou éipét [musicienne]), 44 
(ou čača [litorne); My 1 (ou ~ d ivyér 
[litorne]), 2 (bonne [musicienne]), 4, 6 (= pyès 
[draine?]); B 2-3 (ou dé fan [litorne]), 4 (id. = 
cincle d'eau?), 9 (ou du fai [litorne]), 12 (v. 
nër); gris Ph 79 (= musicienne); D 110 (ou du 
payi [musicienne]). — 2, 'perse'!?: pyès My 6 
(ou gris [draine]). — 3. 'cendrée'!! : sédréy D 
36. — 4, "roussette? [mauvis]; resét Th 62, 
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72; Ph 79 (-et ou frásés); Ar 1, 2; D 120; 
Ne 51 (— gr. frangaise), 69; Vi '36; rósét du 
flat!" Ve 391% — 5. 'brune': brén To ‘71 
([musicienne]: la frasès est dite «jaune»). — 
6. 'noire'!5: nër Ve 41, 44; My 2 (pas bon- 
ne), 4; Ma 9, 20; B 5, 12; nwèr Th 24; Ni 
“102; nwar D 110, 136; B 30 (=> g. dé cd); Ne 
69; nwar B 22 (= li mavi), 24; Ne 49 (plus 
petite que čača). — 7. "blanche": blak Ar 2; L 
114 (li gròs ^ d ivyér ou éaktrès [litorne]); 
bläë D 13616. — 7. «tachetée». “sprouke- 
lé ...!?: spruklé Ve 34 (litorne; grosse et 
moins appréciée); -éy Ve 1; *pet'lé!*: pêrlé B 
9 (= ?); 

HI. l'aspect de certaines parties du corps: 
1. 'blanc-coler' [merle à plastron]: bla golé!? 
Ve 1 (-à" «grive à plastron ou merle à col- 
lier»), 32-34 (-à*), 39, 42, 44; My 3, 4, 6 G 
ou bridò); B 2, '3, 4 (-i = merle à plastron), 5 
GO. 7 (-D, 9, 15; b. kòlè Ma 51; B 21, 22; -è D 
36. — 2. *bridon??: bridó My 6 (ou "bl. 
coler"). — 3. a. 'noire-queue'?! : ndr kaw Ve 1 
(ou grós [litorne]), 39 (— litorne); b. 'noires- 
pattes'??: nwar pat Vi 8; c. 'à noire téte'?!: a 
mër tyés Ve 47 ([litorne])?3; 

IV. l'«origine»?^. 1. "de pays'?" [musicienne, 
qqfs litorne]: di payi Na 84; Ma 2; di--- Na 
30; dü--- D 110 (= gris); Ne 11, '22, 23, 24; 
dé--- Ne 31 (= la čak cak grise); dé payé Ni 
98; du pèyi Ne 63; Vi '21; "du pays': dé payi 
Ve 35; Ma 24 (gr. commune); dó--- Na 127; 
D 101; Ma 51, 53; B 4 (éipèt ~ gr. musi- 
cienne), 11, 15-24, 28; Ne 9, 16, 26; dó--- D 
101; du--- Ph 53; Ar 1; Ne 43 (pèyé/i), 51 
(id.), 69; du--- Mo 9; Ch 63 (ou d ardèn); 
Ni 1; Ph 45 (= litorne); dó--- Vi 37. — 
2. "belge bèls Ni 20 (du pays). — 3. 'fran- 
çaise'?6 [mauvis]: frásés To 48 (petite), '71 
(jaune); S 10; Ni 1, 17, 20 (-as), 90 (de pas- 
sage); Na 30, 79, 84, 109 (Sápafi ~), 116 (de 
passage), 127; Ph 53, 61, 79 (= resèt: mau- 
vis); D 7, 34 (fró-), 36, 38, 58, 72, 101 (de 
passage), 110, 120; H 27; L 1 (ou di trók ou 
viñôp), 19 (première), 66 (fran), 113 (= T. 
iliacus), 114; Ve 1 (id.), 32 (fra); Ma 9, 24, 
36, 39, 51, 53; B 4 (ou viñop: mauvis), 9 (ou 
viñôp), 11 (id.), 15-24, 28, 30; Ne 4, 9, 11, 14- 
16, ‘22, '23, 24, 26, 31 (noire, contrair! à čak 
dak), 39, 47, 49, 63; Vi 16, 21 (pu rais); -és S 
19; Ch 63 (petite), '64; Ne 43 (de passage); 
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"petite fr.": petit frasès To 24; ptét frásés W 66 
(petite); ‘de France": di frós Ma 3. — 4. 'd'Ar- 
denne'25*is: d ärdèn Ch 63 (ou du payi); Na 
109: d ar- Ch ‘64. — 5. "de fagne’?7: de fan B 
2-3 (gris ~), 4 (id. = cincle d'eau), 9 (gris 

~}, — 6. '(de) Champagne": fäpañ Ch 61; Th 

53 (plus petite, siffle mieux), 62; Na 109; Ph 

61 (dé ~), 79 (= litorne); Ar 1 (di ^ = 

čača), 2 (ou li gròs); D 94 (di ^); käpañ A 12 

(de passage); 
V. les maurs?*, l'habitat, la nourriture?": 

l. 'manante'??: manát D 34; Ne 43 (qui hi- 
verne en Belgique). — 2. 'nicheresse'?? [musi- 

cienne]: misrès Ve 32 (du pays) — 3.'de 

passage'?!: di paséc W 1; B 4 (à ailes rousses 
one dè pasaë Ni 37; -àé Th 24. — 

4. 'd'hiver'3? [litorne]: di ivyèr D 94; H 53; d i- 

Ve 39 (gròz ~); d ivyér My 1 (gris ~), B4 

(litorne); d ivyér L 114 (li gros blák ^ ou 
Caktèyrès); d ivér Th 72. — 5. 'champaine'*?. 
*tchamp(w)in.ne, *tchóp(w)in.ne ...: éapé'n Ve 
| (propr' 7. philomelus); CH D 38 (J. 

Noll.); éäplèn B 24; còpèn Ni 80, 98 (ou g. dé 

payé); Na 6, 22 (= ?), 23 (espèce mouchetée); 

-pwên Na 30 (ou èaktèyrès grosse gr. fran- 

çaise), 127; D 7, '9, 25 (grosse), 36 (gr. d'hiver 

ki muñ lè pèt di spén?^), 40 (plus grande), 72 
(grosse); ‘des champs": dé ca B 30 (nwar g. ~); 

"de paquis': de paki D 136. — 6. 'haute'?*: 

hót, -d Ma 36, 39, 42; B 11; Ne 9-15; Vi 8-16, 
22, 27 (s è la sò ki Cat èl myè), 37 üd.: --- su 
---), 47; òt Ne 43 (sifle dans les bois). — 
7. *basse' 35: bas Ma 42; Vi 8, 13, 47; bas Vi 8, 

ic 22, 27. — 8. «de raisin»?*. "de troche": di 

trok L 1 (ou frásés); ‘vignoble’ [mauvis]: vifióp 

H 68; L 114; Ve 1, 32 (ou fra"sès), 34, 35, 38- 

44; My 1 (Bellev., H. Cunibert; rouge sous les 

ailes), 3-6; Ma 20; B 2,3, 4 (ou frasès = gr. 

mauvis), 5-7, 9 (ou frasès), 11 (id.); 'vignette': 

vifièt Vi 8 (ou française). — 8. «gui» *hà- 

musté?" ,..: hômustë Ve 1 (draine, T. viscivo- 
rus); -e Ve 32; ha"muste L 114 (draine); Ve 34 

(id.); «du gui». *hénesale??: hénsal Ve 39 (ou 

dòp cipèt). — 9. ‘de pommier": du pèmi D 110 

(= la grosse, ou čak čak [litorne]). — 10. "des 

chénes' dé čen Ph 79 (draine). — 11. “de 

haie'3?: d ay S 13. — 12. 'd'éteule': du stël Ne 
47 (ou gròs du stél J.-M. P; elle est pista- 
Céy 40); 

VI. le cri, le chant": 1. 'chac'*?: čak A 2-7 
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(grosse); Mo 41 (?); Ni 90 (ou čak čak; grosse 

sédentaire [?]); dòk Mo 44 (?, grosse); 'chap'**: 
čap A 37 (grosse); Mo 17, 58 (du pays); S 10 

(du pays), 36 (2), 37; Ch 63 (grosse); Th 2 

(grosse gr. de passage en hiver), 24; Ph 53 (2); 

'cha(c)-cha(c) ...": čak čak Ni 90 (ou cak); Na 

22 (qui passe la dernière); D 7, 110 (= grosse, 

du pèmi), 120; H 67; Ve 40; Ma 1, 36 (plus 

grosse et plus noire); B 16; Ne 4, 9, 14-16, 31 

(= g. dé payi, grise), 44; Vi 6, 8, 16 (se prend 
à la Toussaint); caca Na 79 (grosse), 116 (id.); 

Ar 1 (= gr. di éâpañ); D 36; Ve 42, 44 (ou 

gris); Ma 1 (= litorne), 20; B 2, ‘3, 4 (ou čòčò 

gr. pale), 11 (ou grò ^), 15, 22, 23 (grosse), 30 

(id.); Ne 39, 47, 49 (la plus grosse, noire), 60; 

caca My 1 (H. Cun., grosse); čòčó B 4 (ou 

caca), 5 (litorne), 6, 7, 9 (grosse); cap cap** S 

19 (grosse gr. du pays), 29; waë waë Na 84 

(grosse gr. d'hiver). Dérivés de ces onomato- 

pées: 'chak-eresse': éakrès Ne '22, '23; 'chak- 

et-eresse': daktrès W 66 (ou drén, grosse); H 

'28 (grosse), '42 (id.), 49, 53, 68; L 1, 66; My 

3: Ma 2, 9, 42 (-es); B 7 (mais krék à Rogery); 

Ne 11, 24; čok- Na 19; -es Ni 20; caktéyres D 

34; L 113 (ë, Turdus pilaris), 114 (ou di gròs 

blòk d ivyér); -téy-, -téy- D 25; H 37; -térés Ve 

32 (ou grós); -ti- L 19 (la plus grosse, en 
hiver); Ve 1 (T. pilaris gr. litorne), 24, 26 

(grosse); -si- L "32; cóktéyrés Na 30 (= čőp- 
wën grosse grive française). — 2. 'chip': čip Ph 
79 (ou kòmèn, ou gri3: gr. musicienne). Déri- 

vés: 'chip-ette'^*: cipèt Ve 32 (parfois nisrés 
N. Darimont), 35, 38, 39, 40 (ou gris), 41-44; 

My 1 (ou cikèt Bellevaux, H. Cun.: elle arrive 

la première), 3-6; B 2, ‘3, 4 (gròs ^ ou + do 

payi, gr. musicienne; ptit ~ ou ~ di paséë, gr. 
à ailes rousses [mauvis]), 5-7, 22 (employé au 
sens génér. de 'grive"); či- B 30; 'chik-ette'**: 

&ikèt Ve 1, 34; My 1 (H. Cun); "chip-eresse': 

ciprès Ve 32; "chip-erarde": éiprót Na 116 (du 
pays) — 3. 'crék'^*: krèk B 4; krék B 7 (à 
Rogery *7)^?. — 4. 'trich'^9 trié My 4, 6 (ou 

tricat, ou dòp éipèt [draine]). Dérivé: 'trich- 

arde": tricat My 6. — 5. 'siffleuse': siflès To 
73; saflès Ne 11; si- Ne 4; 'siflante': huflòt 
W 14; 

VIL la comparaison avec un autre oiseau: 
"poulette" 59: pòyèt Ma 53 (grosse grise); B 4 

(ou krèk ou, rar', drèn: draine), 16 (grosse 

grise), 22, 24 (grosse tachetée). 
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Désignations communes: 1. "musicienne": mu- | 
zisyèn To 73; Ma 9; B 30; Ne 4, 47; «-siyén» 
A '18; mézésyón Ni 17. — 2. 'commune': 
komé*n Ph 79 (musicienne). — 3. 'draine*: 
drèn A '18; Ch 61; Na 109; W 66 (ou caktrés 
grosse); drèn B 4 (rar': v. poyèt et krèk). 

Désignations du merle (considéré par les 
tendeurs comme une espèce de grive”): 1. 'mau- 
vis! 5! Ve 1 (T. merula), 39, 42; Ma 53; B 4 
(merle noir), 16, 22 (= li nwar). — 2. "merle? St: 
D 123; Ne 60, 63; *miéle (mi myèl B 5 
(serait la gr. draine). V. aussi, ci-dessus II 6 
("grive noire") et HI 1 (“blanc-coler" merle à 
plastron). 

! On classe le tableau en fonction des critè- 
res qui président à la distinction entre les 
espéces. Ce classement par familles de motiva- 
tions a été préféré à un classement par espè- 
ces. Selon les pts, en effet, les mémes t. lexi- 
caux s'appliquent à des réalités différentes; 
aussi ne peut-on pas étre toujours sür des 
identifications, malgré l'aide qu'apportent les 
explications des témoins et les gloses des dic- 
tionnaires, souvent insuffisantes, qqfs confu- 
ses. — C'est dans la moitié est du domaine 
que le relevé est le plus riche. C'est là, en effet, 
que l'on rencontre le plus d'espèces, là aussi 
que se pratique la «tenderie aux grives» (v. à 
ce sujet les not. 177-180). — Présentation: on 
donne, entre parenthéses aprés le pt concerné, 
les identifications, les gloses ou les explica- 
tions des tém.; on renvoie entre les t. qui sont 
dits synonymes. Les identifications proposées 
figurent entre crochets dans le tableau, ou 
bien dans les notes. 

? Du pt de vue de la taille, la plus grande 
espèce est la gr. draine (Turdus viscivorus), 
puis vient la gr. litorne (T. pilaris). La gr. 
musicienne (T. philomela ou T. ericetorum) est 
plus petite que la litorne, mais plus grande 
que la gr. mauvis (T. musicus ou T. iliacus). 
Les deux premiéres espèces sont dites «gros- 
ses», les deux suivantes, «petites». «double» 
s'applique à la draine, de méme, sans doute, 
que «royale». 

3 DFL “grosse litorne, REM., Parler $158 
*grozés grises litornes. 

159 

+ Comp., au même pt, “pitite tch. ou "irch, 
di passédje. “tchipète, propr' 'gr. musicienne', 
est utilise comme t. générique, et les espéces 
sont classées par réference à l'espéce la plus 
commune: comp. ci-dessus l'évolution séman- 
tique du t. 'champaine', d'abord gr. musi- 
cienne. 

$ Rem., Parler $158 *dopés tchipètes drai- 
nes: v. la note précédente. 

5 Peut-être gr. mauvis. 
? Les gr. ont des livrées assez analogues. 

C'est général! la litorne qui est qualifiée de 
«grise» (téte, nuque et dos couleur gris ar- 
doise), mais c'est qqfs la gr. musicienne (par- 
ties supérieures gris brunátre), et c'est la 
draine à My 3, 6 (cf. n. 10 et BASTIN, Ois.). La 
musicienne est une fois dite «brune». La 
litorne a le dessous du corps plus clair que les 
autres espéces, ce qui se voit surtout lors- 
qu'elle est en vol: cela lui vaut d'étre appelée 
«blanche». La gr. mauvis se caractérise par le 
roux vif de ses flancs et du dessous des ailes: 
on la dénomme «roussette». La poitrine et les 
flancs des gr. sont mouchetés de foncé; chez la 
gr. draine, ces taches ressortent particulièr', 
d'où les noms de *sproukelé et de *pételé. La 
«grive noire» est le merle (Turdus merula), 
considéré par les tendeurs comme une espéce 
(moins savoureuse) de grive (cf. le proverbe: 
Faute de grives, on mange des merles). 

* DFL tgrise litorne, REM., Parler *grozés 
grises. 

* L'identification étonne, car le cincle plon- 
geur ou merle d'eau (Cinclus cinclus) a les 
parties supérieures noires, la poitrine blanche, 
le ventre marron ou roux. 

10 V. DL “pièrs (f. *piésse), arch., d'un 
bleu tirant sur le violet; FEW 8, 277a, pér- 
sus. Le sens 'grive draine' de l'adj. substantive 
f. est attestè dans BASTIN, Ois. (My 3); v. aussi 
DFL. 

11 Sans doute la litorne: v. n. 7. 
!? Aj. BALLE *rousséte gr. mauvis et BAL id. 

«gr. champenoise». 
13 Merlette (Turdus merula femelle). = V. 

REM., Parler $158: «... ainsi nommées parce 
qu'elles sont roussâtres à la gorge et picorent 
volontiers dans les prairies oü abondent les 
bouses». 

'5 Comme synon. de 'roussette", aj. *rodje 
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(tch.) gr. mauvis DEFR., Faune et *doréye (non 

défini) LÉON. 
15 Autres mentions a la not. 72 MERLE, C. 

— REM., Parler $158 *neüre (tch.) merle noir, 

LÉON *nwáre (tch.) (non défini); DASN. «grive 

noire» merle (inséré FEW 4, 209a graecus). 

16 Aj. “pale (non défini) [litorne] LÉON. 

17 Aussi a Ve 35, d'après Bast, Ois. — 
Le t. trouve vraisemblabl' sa motivation dans 

les mouchetures de l'espèce. Rapprocher de 

Stav. Malm. *sproüfler s'ébrouer, etc., Fay- 
monv. *sproûs ler émettre un liquide par la 

bouche, etc., rangés par FEW 17, 192a sous 

sprówan (> 'esprouer' s'ébrouer; cracher). 

Pour le sens relevé ici, v. encore DFL +sprouw'té 
tacheté, lequel pourrait s'analyser 'esproueté' 

et être inséré FEW, Le, 
18 Littéral' 'peintelé': v. DL “pitelé (*pin- L 

29, *pé- Ve 1...) plein de taches de rousseurs 

(du visage), WisiMUS *peüteler [avec attraction 
de *peüs pois] tacheter, moucheter, et dér. 
FEW 8, 523a pingère. 

19 Pour *golé col (de vêtement), v. ALW 5, 

178b. Le merle à plastron (Turdus torquatus), 

comme le merle noir, est parfois considéré 
comme une variété de grive. 

20 V. Bast, Ois., qui donne le mot comme 

synon. de “hlanc-golé. Dér. de “bride'; v. 

notamment ALW 9, 176b. Ajouter le sens 

FEW 15/1, 281a bridel. 
?! La litorne a la téte et la nuque grises, la 

queue noirátre. 
?? Quid? 
23 Ajouter “tch. à déne bètch litorne et 

*tch. al rodje éle mauvis DEFR., Faune; tch. à 
rossétés-éyes [mauvis] LÉON. pour Bois-de-Vil- 

lers [Na 112]. 
?* La gr. musicienne niche en Belgique. La 

gr. litorne et la gr. draine y hivernent; la pre- 
mière niche qqfs à l'est. La gr. mauvis passe 
par la Belgique pour hiverner plus au sud. — 
Les désignations sont parfois ambivalentes: 
"du pays', 'belge', 'd'Ardenne' s'appliquent 
surtout à la gr. musicienne, mais aussi à la 
litorne; 'de fagne' à la litorne; '(petite) fran- 
çaise’ à la mauvis; on attendrait que "gr. (ou 

ch.) de Champagne', comme fr. grive champe- 
noise (FEW 4, 209a graecus) désigne aussi 
cette espéce, mais curieus', le t. s'applique 
parfois à la litorne (au moins à Ph 79; Ar 1, 
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2); 'de passage' qualifie la gr. mauvis; 'd'hi- 

ver' la gr. litorne, moins souvent la gr. draine 

(plus rare). 
25 DEL "rech. dè payis gr. musicienne, 

BALLE ‘gr. du payis id. [mais dans l'EH, 

"litorne`], BAL +g. dou payis litorne. 
26 DFL *francése «gr. mauvis ou musi- 

cienne» [plutót: gr. mauvis (7. musicus)], 

WISIMUS id. «merle mauvis» T. iliacus [lire: gr. 
mauvis], Rem., Parler $158 et BAL id. «gr. 
champenoise» (v. n. 24), LÉON. id. (non dé- 

fini). 
26bis A ajouter FEW 25, 152b Arduenna 

(sous 3 b). 
27 Comp. DFL “fagn'rèce [sufl. -aricia] 

ou *mávi d' Fagne litorne (d’après DEFR, 

Faune) = Pour l'identification du cincle 

d'eau, v. n. 9. 
28 Les gr. se nourrissent d'insectes, d'escar- 

gots, de limaces et de vers; en automne et en 

hiver, elles y ajoutent des fruits et diverses 

espèces de baies. La gr. mauvis, en particulier, 

se gorge de raisin, d’où les appellations 'vi- 

gnoble', "vignette' et "ch. de troche"'. La gr. 

draine est friande des baies du gui: on la 

dénomme qqfs du nom du gui (par méto- 

nymie) ou par un dér. du t, lexical qui désigne 
le gui. 

29 DL *manante (par opposition a *pas- 
sante, non relevé ici) sédentaire, qui n'émigre 

pas. FEW 6/1, 183a manère. 
30 Aj. près de frm. nicheur qui construit des 

nids (oiseau), LLouv. Niv, nicheñ reproduc- 

teur (oiseau), FEW 7, 117a *nidicare. 
31 Comp. ‘passante DL (v. n. 29). 
32 «Les litornes (“lès grosses d'iviér) pas- 

sent les dernières», REM., Parler $158. 
33 Dans la zone où le dér. de "champ" est 

devenu le terme générique et dans les environs 
immédiats, le mot désigne plus particuliér' la 

gr. musicienne, qui est la gr. commune en 

Belgique: cf. Wisimus "ch «gr. commune ou 

musicienne», DEFR., Faune *tch. ou “tch. dè 

payis «gr. commune ou chanteuse». Ailleurs, 

l'enq. a parfois noté le mot pour la gr. litorne: 

v. les explications «grosse», «blanche», «d'hi- 

ver», etc. (entre parenthèses). 

34 Pour +pètche di spène cenelle d'aubépine, 

v. vol. ult. 
35 "haute" et ‘basse’ distinguent les oiseaux 
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d'après la hauteur de leur nid: la gr. draine le 
construit en général sur la grosse branche d'un 
arbre élevé, tandis que la gr. musicienne le fait 
à faible hauteur du sol (1 à 4 m). V. Liég. 
“haute grêve gr. draine, Gloss. S'-Lég. *h. 
grive id.: on-oüe la h.-g., i fáré vite bon [elle 
commence à siffler aux premiers jours de 
mars]; FEW 4, 209a. 

36 Grive mauvis. Pour les définitions du 
DFL (*vignóbe «gr. mauvis ou musicienne») 
et de WisiMUS (id. «merle mauvis T. iliacus»), 
v. n. 26; REM., Parler $158 id. «gr. champe- 
noise», BASTIN, Ois. id. gr. mauvis ou champe- 
noise. 

3” DL *hámusté 1. gui; 2. gr. draine, Wist- 
MUS id. (le sens 'grive' est donné s.v. *rcham- 
pêne). Pour GUI, v. vol. ult. — FEW 16, 559b 
mistel mentionne les deux sens connus en 
liég. 

38 REM., Parler $158 *hèn sales gr. draines. 
Dér. de hén's[-é '-eau'] gui grâce au suff. -ale 
elle. V. FEW 16, 559b. — Aj. *hástin.ne 
Erezée [Ma 19] DFL, qui se décompose en 
*ha(mu)st[-é *-eau'] gui + suff. -in.ne “-aine' 
(comp. *tchampin.ne); *hénistrèce DFL, d’après 
DEFR., Faune, lequel s'analyse en *hénisi[-é 
meau] + suff -eréce < -aricia (comp. 
“fagn'rèce). 

39 Gr. musicienne, qui niche souvent assez 
bas, notamment dans les parcs et les jardins: 
v. n. 35. 

*? Composé de 'taché': comp. "bis-tachelé 
et 'mi-tachelé', FEW 17, 294b taikns. 

*! La gr. musicienne a un chant agréable, 
plus varié que celui du merle, et la gr. draine, 
un chant harmonieux, légèr' mélancolique. La 
gr. litorne, par contre, n'émet que des cris 
brefs ressemblant à čak čak. — Les onom. et 
les dér. onomatopéiques qui servent à désigner 
les grives peuvent être interprétés comme suit: 
1° *tchac, *tchap et dèr.: gr. litorne; 2° *tchip, 
*tchic et dér.: gr. musicienne; *crék, *tritch et 
dér.: gr. draine. La 'siffleuse' ou 'sifflante' est 
aussi la gr. draine. 

^? DEL ttchac, *tcha(c)-tcha(c) et dér, en 
“et-eresse' (-ittu + -atorissa), REM., Par- 
ler $158 “tchactchac ou “tchatcha, HAUST, 

Chestr. et BALLE “tchac-tchac, BASTIN, Ois. 
*tchatchac ou “tchak 'trèsse, WisiMus *tchake- 
tirésse. V. FEW 13/2, 357b tSak- (sous h) et 
364b tšatš- (sous 4), étymon sous lequel 
pourrait ètre ajouté (sous l) giv. “tchatcha 
petite fille gaie et babillarde (FEW 21, 450a). 

*5 DEPR.-NoP. *tchape ou *tchape-tchape 
«grosse gr. du Nord de passage chez nous en 
hiver». Aj. BALLE “tchape gr. litorne, Copp. 
“tchap'tchape «espèce de gr.», SIG. id. (à cause 
de son cri) et v. BAL "chan gr. draine DL 
distinguée de “gr. dou payi litorne [?]. FEW 
13/2, 360b t$ap- (4. Schwatzen), et, par er- 
reur, 364a t$at&-. Sous t$ap- figure aussi le 
der. de campus, 'champaine'; v. tableau 
principal, 4 et n. 2. 

44 V. Rem., Parler $158 et Bastin, Ois. 
*tchipéte gr. musicienne. Sens fig.: *one pitite 
~ jeune fille petite et mince Rem., Gloss. 
(comp. “one pitite tchâpin.ne id.). Aj. FEW 
13/2, 373b tšip-. V. aussi n. 4. 

^* BASTIN, Ois, mentionne * tchikéte comme 
un synon. (plus rare) de ttchipète; v. aussi 
Scius “tchikète «sorte de grive». Ajouter le 
mot FEW 13/2, 365a t$ik-. 

*6 Comp. w. «traike» gr. draine DEFR., 
Faune, inséré FEW 21, 230a avec frm. treiche 
id., et v. BASTIN, Ois. “tritche; *tritchande à 
My 4 gr. draine (parce que l'oiseau fait "ri, 
tri). Pour ce qui est du suff., -ande transcrit 
vraisemblabl' une var. légér' nasalisée (-a"d) 
de '-arde'. 

47 Serait la gr. litorne [?] à B 7. 
“8 Ajouter DASC., Ois. *crin.néte gr. draine, 

dër. de *crim.ner crisser, grincer, à insérer 
FEW 16, 392a *krísan et à biffer FEW 21, 
230b (mention du s.-w.). 

*9 Aj. *hahélerésses gr. litornes REM., Par- 
ler $158, dér. en -atorissa de *haheler rire 
aux éclats. Aj. FEW 4, 361a ha-. 

“? La «poulette» est la gr. draine, qui est 
grosse, qui a le dessus gris et le ventre forte- 
ment tacheté. Porter le sens FEW 9, 533b 
*püllius. ` 

“! Formes à la not. 72, A et B. — A To 78, 
on ne distingue pas la grive sous un nom 
particulier; on dit mòv;ar: v. not. 72, A, 2. 
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*mérle 

*miériütr), A7. mot, "mirlitri, *mérs *mur- 

*piérii 

'nojre grive", grive noire" (pot 71. ADD. FL, 6 ër 

18A. 724 

“Gtouraeau" 

La zone propr' w. connait 'mauvis'; le 

Tournaisis, la région montoise et le s. des arr. 

de Th et de Ph lui ont substitué le dér. “mau- 

viard'. 
"mere? borde la zone ‘mauvis’ à l'o. et au s., 

et trois dét. ("merlard', '-ot', "-is') se répartis- 

sent sur l'o.-w. et le Brabant occidental. 

On considère parfois le merle comme une 

espèce de grive, d'où le t. "grive noire"; on le 

confond qqfs avec l'étourneau. 

+ ALF 843; AL Pic. 222; ALLR 912. 

A2 L tmavi, A -è...: mavi L ‘3, 45 (ou 

må- selon enq.), 61, 85, 87, ‘99; Ve 31, 34 

(ën). 37-47; My; Ma 20, 40-42 (ou må- selon 

enq.), ‘50, 51, 53 (ou C); B 2-9, ^10, 15, 21, 22, 

'25, 27 (515, mais B, 1, 54) | -i Ve 35 | -è W 

32; H 21, 27, 728. 

IL *mávi, A. -i, -è: mávi, må- Na ‘104: D 

i e de — wm; a a D E SÈ e A 

O mari, -i vè. “mås, *mô- Ze Lam e AË Be Oo 86 

ETE äs 49 ei % ZO 
+ ^mósidiry, “moviyatri E) EP K H 6 © 9 95 e e e 

Zei ay (a 4 
ír 6 ù aU © © ©) 

*mile Pa `e. * fe Q © [O] 
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72. MERLE (carte 44) 

Q. G. 515 «merle» et 54 «... il siffle comme un merle». 

® € 

30, 34, 64; W ‘9, 10, 13, 30, ‘39, ‘42, 56, 59; H 
8, ‘39 (ou -è selon enq.), ‘42, 45, 46-53, 68, 69; 

L 4, 35, 45 (ou mà-), 106, 113, 116; Ma 2-9, 12 
(et nér ~), 19, 24, 29, 40 (ou mé, ou C), 42 
(ou ma-); B 12 | -i Ve 15 | -&, -éji W '45, 63; H 
1.38 |-è Ni 19, 20; W 1, 3, 8, 35 (ou mavlè), 
“52. 66: H 2, 26, 37, ‘39 (ou -i) | mòvi H 67; L 
1, 2, 7, 14, 29, 39, ‘50, '90, 114; Ve 24, 32; Ma 
'41, '45 | -T L ‘32, 66, 94; Ve 1, 26. 

III. *móvi, -i, -i...: mòvi Na 129; D 68; L 

‘32, 43, 101: Ma 39, 43 (ou mó-) | - Ve 6 | 
mòvi Ni 85; Na 1, 735, 44, (ou B, 1), 49, 59, 
79-101, ‘104, 109 (ou B, 1), ‘114, 116, '118, 
“120, 127, 135; Ph 33, 53; Ar; D 7-25, 36-58, 
"62, 72-84, 87, 91, 94-101, ‘104, 110 (ou B, 1), 
113: L 19; Ve 8; Ma 1, 35, 36, 43 (ou mò-), 46, 

“47,748, 149; Ne “8, 9, 11 (ou C), 14 (515, mais 

`C 54), 20 (probabl' 515; B, 1, 54), 23 | -i Ph 
16 (dans la comparaison; id. ou B, | en 
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genér.); D ‘100, ‘103; Ne '5 | -à, -é/i Ni ‘102; 
Na 19, '20, 30, 112; Ne 4 (ou C) | -é/i Na 6 | -é 
Ni 17 (ou B, 1), 28, 29, ‘97 (ou B, 1), 98. 

= IV. “mav'lè, *mávlé?: mavié W 21 | 
mávlé W 35 (ou -vé), '36. 

A”. *móviá(r)* ...: movyar Mo 1 (désuet G. 
Tal: auj. B, 1); Th 5 (et qqfs B, 1), '52, 54, 
55, "61, 62,763, 72; Ph 45, '47, 54, 69 (54; B, 
1, 515), 81 (ou C), 86 (54, mais $aflé 515) | 
«mauviar» Mo '57, 777 | «-ar» Mo '70 d 
mòvyar To 27 | -ár To 39 | mòvyèr Ph 42 | -àr 
Th 25, 43 (ou B, 1), 62 (ou -ar), 64, 73 (515, 
mais 8, 1, 54), 82 (54, mais B. 1, 515). | -à Mo 
42 (ou -iya) | -à, Mo 41 | -à A '18 | -à Mo 44 
(ou -iyà), 64 (mai-) | | môvyà To 99: A 55 (ou B, 
l) | -ê To ‘71 (arch., ou B, 1) | móvyó To 58 || 
*móviyá(r) ...: móv,yàr To 6; Ph 61, 79 | -är 
To 1 (515, mais B, 1, 54) | -iyar To 2, 7, 28 
(54, mais B, 1, 515), 37, 73 (ou -iar), 94 (515 
et 541 «autres oiseaux», mais B, 1, 54); Mo 
22,79 | -ár No 1, 2, 3 (mae); Th /51 | -v;àr To 
78|-íà To 43; A’ 10, 12 (ou -iya selon enq.) | 
-iyà To 24; Mo 42 | -à Mo 44 | -a To 13, 48; A 
12. 

B. 1.5 I. *miéle...: myèl S 1, 31, ‘32, 37 
(ou -a/); Ch 4, 16, ‘19, 26-72; Th 5 (qqfs, ou 
A^), 14, 24, 29,32, 43 (ou A^, 46, 53; Ni 1, 2- 
"5 (fém.), 6-9 (et mër ~ à Ni 6), 17 (fém., 
arch., ou A), 26 (fém., nwar ~), 80, 90 (ou 
mèrl), 93, 107, 112; Na 22, 23, 44 (ou A), 69, 
107, 109 («merle qu'on prend au lacet»; v. A), 
“123, 130; Ph 6, 15, 16 (plus rar" que A); Vi 34 
(ou ^ dé mars), 35, 38 (^ dè mars), 47, '48 | 
-El S '28, 36, 37; Ch 26; Th 2 | myé,l Th '9 || 
“mièrle: myèrl Mo 58. 

II. *méle, ca: mèl Vi “12, 13 (ou O), ' 
‘21 (fém.), 22 | mil Vi 43 (fèm. É.L.) | mil | 
27 (fèm.). 

HI. “mèrle...: mèr/ To 1 (54, mais A’ 515), 
58 (ou A^; A 1, 55 (id.); Mo 1 (aujourd'hui, 
Dausias, Demoulin; v. A), 37; Th 82 (515, 
mais A' 54); Ni 6-9 (E. S.: v. myèl), 11 (515, 
mais myérli 54), 90 (ou myèl), ‘97 (ou A); Ph 
37 (54, mais C 515), 69 (-el 515, mais 4° 54), 
84; D 110 (ou A), 120 (ou C), 123, 132, '133, 
136 (54, mais c 515); B '1, 11, 20 (ou C), 23 
(54, mais C 515), 24, 27 (54, mais A 515), 28, 
33; Ne 15, 16 (ou C), ‘17 (id.), 20 (54, mais A 
515), 24 (54, mais A 515), '25, 26, '28, 32, 33, 
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| 39-51, 60-76; Vi 2, 6, 8 (mérn fém., arch., auj. 
mérl, masc.), 16, 18, 25, '36, 37, '42, 46-47 (ou 
myèl selon enq.) | -lẹ To 28 (515, mais A' 54)| 
-lè To ‘71 (ou A^ | mérl Th '19 | mérl To 94 
(54, mais A’ 515) | mérl Mo 23 | mérl Ne 57 (2) 
| «mérle» A '57. 

2.9 T. *miérlá(r) ...: myérlàr A 60; Mo 'S | 
-är/-ä, A 50 | -àr S 13 | -à A 12 (ou A4), 28, 37 
(myér-) | -à A ‘13, 20 | -& A “52 (LH || 
*miérló(t): myèrlò, -ó S '9, 19, 29; Ch [16 A 
De "VU Ni 35 (misr-), 153, 72 || *miérlot: myèr- 
lò Ni 36, 38, 39 (ou myèrli). 

H. *mirlá(r), *mér-, tmur- ...: mirlär A 44 | 
-a A 2, 7 (-à), ‘38 (mir-); Mo 17; S 10 (ou 
miér-, mur-) | «mirla» Mo ‘75 | mirlò Ni 33 | 
mèrla" Mo 20 | -6 S ‘26 | murlä S 6, 10 (ou 
mir-, myèr-), 

3. *miérli?: myérli Ni 39 (ou -à), 61 
11 (54, mais mér/ 515). 

C.? “noire grive': nér g. Ma 40 (ou A), 53 
(synon. de A ?); B 16 | nwar g. Ph 37 (515, 
mais 8,1, 54); D 120 (ou 8, 1), 136 (515, mais 
B,l, 54); B 20 (+ a gèn bèt ou B,1), ‘26, 30: 
Ne 4 (ou A), 11 (id.), 14 (54, mais A 515), 16- 
“17 (ou 8,1), 22, ‘23, 24 (515, mais BI. 54), 
31; Vi 13 (ou 8,1) | nwar g. B '19 | nwar B 23, 
"26; 'grive noire": g. nwar Ph 81 (ou A^); "noire 
champaine': nér ë. B '17. 

D. «étourneau». 'spréwe'!?: B 24 (ou 8,1: 
«on ne distingue pas le merle de l'étour- 
neau»), 27 (ou A); Ne 26 («se dit aussi du 
merle», ou 8,1), 47 (J.-M. P: aussi pour le 
merle), 49 («se dit aussi du merle»)!!. 

| -i Ni 

! Nombreuses var., dues notamment à la 
différence d'emploi entre les deux questions. 
Les var. lexicales sont intégrées dans le ta- 
bleau (avec mention de la q. d’origine et 
renvoi). D'un pt de vue phonétique, la q. de 
base est la q. 515; la q. 54 comble qqs lac. et 
offre des var. qui sont présentées dans les 
notes. 

? FEW 16, 496a maew (sous c); 495b, ou 
liég. *mávi est incorporé, par erreur, au milieu 
de mentions dont le sens est "Turdus iliacus 
[= grive mauvis. V. REM, Gloss, Scius, 
ViLL. *mávi, DL *mávi, LÉON., PIRS. *móvi. 
Observer le trait! de la voy. finale en Hesbaye: 
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-i s'altère normal' en -i, -é, -é, mais aussi en -è 
(comp. béé fè, analysé "bèque-fi(c)", not. 81, B, 

let n. 2). — Var. offertes par la q. 54: 1. dans 

le trait’ de la voy. initiale: mā- (-à-) W'as; H 

8; må- (-à-) My 2; Ma 51; mā- (-ò-) H 67; 

mà". (-à"-) Ve 34; mò- (-ó- ou -ò-) Ma 43; mò- 

(-ó-) L 66; mó- (-0-) D 40; Ne “8; mó- (-à-) B 

22; mó- (-ó-) Ph 33; D 68; 2. dans le trait' de 

la voy. tonique: -i CD L 94; Ve 6; -i (-i) L 43; 

-i (-i) Ve 1 (2); Ma 53; -i (-i) Ph 16; -i (-é/i, à 

Na 112: W 63; -i (-0) W 8; -i ou -è (-i) H 37; 

-éji (- Na 1; B 5; -é ou -è (-i) H 8; -é (-è) H 

27, ‘28. — Calembour: *ésse mávi être mort 

(jeu de mots sur "mal vif") DL. 

3 Altération sous l'influence de *(si) máve- 

ler '(se) mauveler" (se) fâcher, (e) irriter (DL, 

FEW 6/1, 99a malifatius)? 

* FEW 16, 496a, ou il faut déplacer sous c 

Jam. *móvyár merle. V. BALLE *môviär, BAL 

id. (rare), DELM. «mauviart», «mouvia», MAES 

*móviar, BOURG. *móviyár (et 'clou malen- 
contreux trouvé dans le bois”), REN. *monvid. 

— Var. de la q. 54: 1. pour la voy. initiale: 

mò- (-a-) Ph 81; mõ- (- -ó-) Th 64; mó- aal Mo 

64; (-u-) No 3; mó- (-ó-) Ph 45; mac (- -ó-) To 

13; 2. pour {iy-: „är (-yár) To 6; (-iyär) To 

7, 73; (-iyar) No 1; -iyar (iyar) Ph 61, 79; -vya 

(ipa) To 48; -vya (-iya) To 13; 3. pour la 

finale: -är (-ar) No Kä (-ar) To 39; (-àr) To 

43; -à (a) To 48; -ar (-a) To 24; -a (-à) Mo 

64; -ó (a) To 99. — À No 3: tèstaminet Léi 

du mouviyar. — Croyance: *kand l' m. cante 

après l'érchiné [goûter; v. FEW 2/1, 578a 
cénäre), l' tans é-st-al pla,f A 12. 

5 FEW 6/2, 35b mérüla. V. DEPR.-NOP., 

Cop». *miéle, Pins. id. (en dehors de la zone 

relevée par PEH), Lita. "méie, Gloss. S'-Lég. 

*mi,le. "merle' est plus larg! connu dans le 

composé *órimiéle (et var.) loriot: v. not. 54, 

C. oc Diphtongaison du é entravé par / + 

cons., d'où myèl, sauf dans s.-Vi, ou la méme 

forme résulte d'une diphtongaison tardive de 

mel (sous IT). — Var. de la q. 54: myel (-è-) Ch 

61; Ni 80; Ph 15; mil (mil) Vi 43; mizri (mèri 

et mièl) Vi 47; mérl (myèl) Th 14. — On note 

que le subst. est au fém. en plusieurs pts 

(archaïsme: v. FEW, Le, n. 1); var: à nwar 

myèl 54 (ón nwar myèl) Ni 26. 
$ FEW 6/2, 36b-37a. On classe sous une 

seule rubrique les dér. en '-ard' et ceux en 

'-ot', car, à l'ouest, la forme -ó peut corres- 

pondre au premier suff. comme au second. — 

V. Dasc., Ois. *miérló, synon. de “mièle à S 

23, 24, 28, 29; CARL.! “mièrlau et CARL.? id. 

Ch 19, Corr. mirlà. — Var. de la q. 54: 
l. dans la voy. (ou la diphtongue) initiale: 

mir- ou my&r- (mir-) S 10; mir- ou mir- (mir-) 

Ni 33; mér- (myèr-) Ni 38; 2. dans le suff.: 

mirló |'-ard'] (myèrlò ['-ot']) Ni 36. 
7 Au sens de ‘rusé, futé’, synon. de fifò 

(d'abord ‘putois’: not. 35, A et n. 13). 

8 Probabl! sous l'influence de la finale de 

'mauvis'; aujourd'hui, cependant, les deux 

zones ('mauvis' et "mièrl-i") sont séparées par 

une petite aire du t. "merle". = Var.: myèrli 

(-i) Ni 61. 
? Autres mentions et références à la not. 71 

GRIVE, ADD. (sous Il 6 et n. 15); pour les 

formes de 'grive' et de "champaine', se repor- 

ter à la not. elle-même. 

10 Formes à la not. 55. Les deux oiseaux 

sont parfois confondus, parce que, comme le 

merle, l'étourneau a le plumage pratiqu' noir. 

Son ventre, cependant, est parsemé de petites 

taches blanches, sa téte est plus grosse, et sa 

silhouette plus trapue. 

11 Autres rép.: Ir 'siffeur": sufle Ph 86 

(q. 515, mais móvyár 54); — 2° "male" (seule 

rép.): mòl Ni 45; — 3 'colard': kòlè Ne '7 

(comp. not. 53 GEAI, D 2). — Espèce: merle à 

plastron (Turdus torquatus). «(merle) ' à blanc 

coler'»: m. a bla kolé Ph 79; bla" golé Ve 34. 

Mentions plus nombreuses a la not. 71 GRIVE, 

ADD. (sous III, 1). — V. aussi la not. 54 

LORIOT (pour «merle d'or») et la not. 79 MAR- 

TIN-PÉCHEUR (pour «merle d'eau»). 

ADD. Siffler comme un ...!. 

1. «merle» en gén. (v. les formes dans le ta- 

bleau). 
2. 'rossignol' (Mo 17); D 36; (H 38); (L 

35); (Ve 41); (My 6); Ma 4, 9; 'rossignolet': 

Vi 22 (kum ë ~ ki még dé glà., iron’). =Â 

Formes à la not. 75. 
3. 'pinson' B 16, 23; Ne 38, 44. — Formes 

à la not. 60. 
4. «étourneau». '*spréwe...' (Ni 90) (ou 

"sansonnet'); B '14, (15); Ne 60. — Formes à 

la not. 55; noter que ce dernier est parfois 

confondu avec le merle: v. tableau, D. 
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5. «geai». ‘richard’ Ne 31; 'colard' Mo 44, | 
“75. — Formes à la not. 53. 

6. 'grive' (Ph 45); "haute grive’ Ier. draine] 
(Vi "12, 13). — Formes à la not. 71. 

7. "loriot B 30. — Forme à la not. 54. 
8. 'oiseau' B 24; Ne 11, 24. — Formes à la 

not. 4, 
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1 A My 1, on déclare que la comparaison 
‘siffler comme un merle' (q. 54) est inusitée. 
En d'autres pts, on répond par une autre 
comparaison, parfois donnée comme l'équiva- 
lent de 's. comme un m.' (parenthéses dans le 
tableau), parfois donnée comme seule rép. 

73. TRAQUET 

Q. G. 538 «traquet (l'oiseau le plus difficile à prendre)». 

Le tableau principal livre un ensemble de 
mots qui s'appliquent aussi bien au traquet 
proprement dit qu'aux tariers!. D'origine ono- 
matopéique, ils sont censés imiter le cri de ces 
espéces. 

En ADD., espéces de traquets. 

A." 1. *tchac: čak Ni 61 || *tchac-tchac?, 
*chaf-chaf, “tchic-tchac4, “tric-trac ...: dak čak 
Th 73; D 132; Ma 29; B 4, 6 (?), 7, 9 (9), 22: 
Ne 49; Vi 13, 16, ‘33, 47 (pti ~) | éàk dak A 
28 (d’après le tém. de To 58) | saf saf To 58 | 
čik čak Th 43 (-a-), 53, 54, 64 (-a-), 72; Ph 42, 
45, 54, 79, 81; Ar 1; D 94 (?); H 68, 69; L 87; 
Ve 1, 6, 26-34; My 3; Ma 24; Vi 27 (2) | trik 
trak Ni 98 || *tchü-tchac, “tchi-trac, *ouch ---, 
*wigne---, *wi-tchac, *vi-strac...: ep čak L 
113 | éi trak H "39 | «i$ trak Na 79 | wifi trak 
W 3; H 28 | wéñ trak H 27 | wi cak5 H 46 | vi 
strak Na 30 (?). 

2. *tehakét: caké Ve 39, 40 (Lod.; Ch?) || 
*trakét: trakè H 21 (?). 

3. *tehakéte: &akét Ni 85; W 59 || *sta- 
tchéte: stacèt Ph 16 (?). j 

4. *tchac-márté, *tchac-tchac-m.: čak martè 
Ma 9 | -ë H 49; Ma 3, 4 | -tya D 30 | čak čak 
márté Ma 40 (à Mesnil)5. 

B.” 1. *matchét: macè W 1; L 4, 7, 45, 61, 
87. 

2. *matchot: macó H [67 (au fig: fè ^)]; L 
1 (mais -ô Déom), 66. 

3. "match: macô L 1 (Déom)*. 

! Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), que 
caractérise la couleur blanche du croupion et 
d'une grande partie de la queue; tarier ordi- 
naire ou tarier des prés (Saxicola rubetra), 

dont le plumage est à dominante brune, et 
tarier pátre (Saxicola torquata), au dos et à la 
gorge noirs. — De facon générale, ces oiseaux 
sont mal connus, ce qu'indiquent l'importance 
des lac. et le nombre des rép. approximatives 
(v. n. 8). 

? "tchic-tchac' est classé FEW 13/2, 358 
tšak- (verv., Giv.); 'traquet', ‘tric-trac et 
"trac-trac' sous 13/2, 189a trak-. On dépla- 
cera sous le premier étymon Charl. “tchik- 
tchak pouillot FEW 21, 233b. — Dans un but 
de clarté, le tableau regroupe les formes en 
tr-k avec celles en (GE. en classant sous 1 les 
mots purement onom., sous 2, 3 les dér., sous 
4 les composés (+ "marteau"). 

3 Ajouter HAUST, Chestr. *tchac-tchac 1. gri- 
ve litorne (v. not. 71, ADD.); 2. motteux ou 
cul-blanc (DASN. 372), appelé */u p'tit + par 
Goff.; aj. encore LiËG. “tchac-tchac traquet 
motteux. — Pour (*gros) tchac-tchac, v. aussi 
not. 70 PIE GRIÉCHE, n. 17. 

* “tchic-tchac est chez Pirs. («pouillot»), 
chez LÉON. (id.), chez DAsc., Ois. (traquet 
tarier; *nwár + traquet rubicole). BALLE ne 
confirme pas les données de EH et traduit le 
mot par 'grive litorne'; v. en effet not. 71, 
ADD. 

* C'est le méme mot (ou, plus précisement, 
des var. de ce mot) qu'il faut reconnaitre: 
dans wichä BSLW 25, 240 [= DEFR., Faune, 
dont la 3* éd. donne: «wichá», «wichetrake», 
«wichoke» traquet pátre ou rubicole], wichok 
Gdg, classés FEW 21, 231a. Porter ces men- 
tions FEW 13/2, 358a t$ak- et 189a trak-; 
probablement dans Mons wiltrope rossignol 
de muraille [par confusion?], classé FEW 21, 
232b, à déplacer 13/2, 189a. 

$ Précisions fournies à l'enquéteur: le mot 
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désigne le traquet motteux Vi 13; le traquet 

tarier Ve 1 (par opposition à *neür ^ traquet | 
rubicole); le traquet rubicole Ph 79; un petit 

oiseau au plumage gris-blanc, qui fait son nid 

dans les *hankètes [petits murs le long des 

routes] B 22: sans doute le traquet motteux; 

“on tot p'tit oühé Ve 39: tarier?; «un oiseau 

qui fait son nid dans les prés, qui pond des 

œufs tout verts et qui est difficile à prendre» 

Vi 16: sans doute traquet tarier; *po haper 

c'roiiké là, i li fat mète dè rodje sé [du sel 

rouge] d'zo l' cawe H 21: sans doute traquet 

tarier. A ces deux dernières notations, comp. 

les renseignements du DL (note suivante). 

7 V. DL: «*matchot, m., traquet (oiseau 

qui passe pour étre le plus difficile à prendre 

[...D; fig. ton fin ~ un homme fin et rusé. 
[Comp. l'anc. fr. machet (sorte de petit 

oiseau)]»; GRANDG. Il, 49: «macho [-č-], 
machè [-&-], selon M. de Sél[ys] machá [-é-], 

(traquet tarier [sic], saxicola rubetra). Cp. d. 

de Bay. maréchal (traquet); ou est-ce une 

spécification du suivant [= *matchot, “matchèt 

matois; ton fin matchot un fin matois ...]?» — 

Les formes liég. sont classées avec afr. machet 

FEW 21, 23la. Le mot afr. a été étudié par 

Thomas, Romania 35, 1906, 303 (sens 'tra- 

quet"); sur le plan étymologique, des proposi- 

tions assez confuses ont été faites par Baist, 

ZRP 39, 1919, 91-95. — Le plus simple serait 
de rattacher les dér. en “-et', '-ot' et "-ard' à 

'maquer/macher' frapper, heurter FEW 6/1, 

67a makk-, et de considérer, comme le DL, 
que le sens ‘fin, rusé’ dérive du sens 'traquet 

(espèce difficile à prendre)’. La seule difficulté 

est que le w. ignore aujourd'hui la var. 

'macher' ("matchi) et ne connait que "maquer' 

(“maker). Comme 'macher' est attesté en fr., 

on peut néanmoins supposer qu'il a été connu 
autrefois en w. Un cas assez analogue est 

fourni par liég. “totchèt (arch., G.) angle de 

rue DL, dér: de trotchi, littéral! "toucher'; 
auj., le liég. ne possède plus que “toker frap- 

per, dér. de l'onom. tokk-. V. FEW 13/2, 

10b tokk- (*totchét), 12a sv. ('toquer'). 

# Réponses approximatives: 1° “pape Th 
24, défini par «tarin gris»: v. not. 65 SIZERIN, 
n. 6; — 2° *manche-a-lunétes A 7 (= 7}: v. 

not. 69 MÉSANGE, ADD. ; — 3° +lotidène W 66: 

v. not. 76 ROUGE-GORGE, B, 2; — 4° trodje- 
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| cawe B 5: v. not. 74 ROUGE-QUEUE, A, l; — 

59 *sizét Ph 37 (surtout dans les aulnes): v. 

not. 62 TARIN, A, l; — 6° *huflá H 37 (?): v. 

not. 66 BOUVREUIL, E, 1 (mais arr. de Ve). 

ADD. Espèces de traquets 
a. Traquet propr' dit: traquet motteux (ou 

cendré) (Oenanthe oenanthe). H a le croupion 

et une grande partie de la queue blancs. Le 

plumage nuptial du mâle (hiver) est gris sur la 

tête et le dos, blanc sur le ventre, noir sur les 

joues, les ailes et une partie de la queue. H 

se plait dans les lieux incultes, rocheux ou 

sablonneux et dispose son nid dans la fissure 

d'une roche, dans un amas de pierres, dans les 

murs. 
l. «traquet blanc». *hlanc tchac-tchac: bla 

dak čak B 4 (ou *tchac-tchac di moür); — 

2. "blanc-cul!: blà ku Ve 1, 32 (blà"---: 

rép. contestée par É.L.); blâ ku Na 109; — 
3. (blanc) meunier'?: bla mõni D 1013; mani 

H 53 (2); — 4. «traquet de mur, --- de pier- 

res». *tchac-tchac di mour ...: dak čak di mur 

B 7; --- di mùr B 4; --- di pir B 7; = 

5. 'charruier'^: &éruwi Ph 79 («traquet mot- 

teux, parce qu'il suit le laboureur»); 

6. 'motteux': mot To 99. 
B. Traquets tariers ou tariers, plus petits 

que le traquet propr' dit. Le tarier pâtre ou 

rubicole (Saxicola torquata) vit sur les talus, 

au bord. des chemins et cache si bien son nid 

dans l'herbe ou sous les buissons qu'il est très 
difficile de le découvrir. Il a la tête entièr' 

noire, ainsi que la plus grande partie des ailes 

et du dos. Le tarier des prés (S. rubetra) 

préfère les prairies humides; il niche dans une 

dépression du sol. La partie supérieure de son 

plumage est brune, striée de roux. 

l. «traquet noir». *neür tchic-tchac ; nér čik 

čak Ve 15; — 2, “noir maréchal'5: nér marsó 

Ma9; — 3. «traquet bleu». *bleü tchac-tchac: 

blé čak čak B 4; — 4. "bleuette'": blæwèt Th 
72; -wet Ph 79 (traquet tarier); — 5. «traquet 

de foin» (par opposition à «tr. de mur»). 

*tchac-tchac di foüre: čak čak di für B A; — 

6. *potier ou tarte potiére? To 99. 

1 Comp., en fr., DASN. 372 motteux ou cul- 

blanc. = V. aussi "blanc-cul" hirondelle de 

fenétre, not. 68, ADD. 
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* "meunier désigne un grand nombre d'espè- 
ces (oiseaux, poissons, insectes) remarquables 
par leur couleur blanche. Porter le sens 'tra- 
quet motteux' FEW 6/3, 36b molinarius. 
— Comparer 'maréchal' (n. 6). 

3 «Il saute de tas de pierres en tas de 
pierres devant le piéton, sur la route» D 101. 

* Sens inc. de FEW 2/1, 425a carrüca 
(ou est 'charruier' laboureur). 

3 Aj. *nwarét Mo ‘24, d’après Dasc., Ois. 
5 "maréchal" s'applique à diverses espèces 

(oiseaux, poissons, insectes) caractérisées par 
leur couleur noire. FEW 16, 518b *marh- 
skalk. 

7 Comp. BRhône 'bleuet' saxicola rubetra, 
FEW 15/1, 148a *blào. 

€ Confirmé par le lexique de RENARD. 
Glose: «oiseau qui niche dans les prés et pond 
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| des œufs bleus, pipi rousseline». Les œufs du 
pipit rousseline (Anthus campestris) sont blanc 
sale, striés de brun rougeâtre; ceux du traquet 
motteux sont bleu pâle; ceux des tariers, bleu 
vert. Le pipit rousseline ne niche pas dans les 
prés, mais dans les lieux incultes: c'est aussi 
le cas du traquet motteux. Il s'agit sans doute 
ici du tarier des prés. Comme les deux espèces 
de tariers se postent volontiers à l'affût sur 
des perchoirs élevés, d'où ils descendent à 
grande vitesse pour capturer une proie, on 
pourrait peut-être reconnaitre en *potier (et en 
*potiére) un dér. en -ariu (-aria) de "post 
poteau (FEW 9, 248a pôstis et sv.); mais on 
ne comprend pas l'expr. +tarte potière, où 
*tarte (tòrta?) semble accompagné d'un dér. 
adjectival, en -aria de ‘pot (FEW 9, 267b 
pottus). Quid? 

74. ROUGE-QUEUE (carte 45) 

Q. G. 540 «rouge-queue» et qqs compl" de la q. 541 «autres oiseaux connus». 

Les appellations 'rouge-queue' (qqfs 'r.- 
cul"), "rousse-queue', et 'cul-brülé' conviennent 
aussi bien au rouge-queue noir ou titis (Phoe- 
nicurus ochuros), qui a le dos, la téte et la 
poitrine noirs, le ventre gris, le croupion et la 
queue rouge vif, qu'au rouge-queue à front 
blanc (Phoenicurus phoenicurus), au dos gris, 
au front blanc, à la face et à la gorge noires, à 
la poitrine rouge et à la queue rousse. 

Ce dernier a un chant trés mélodieux, ce qui 
vaut à l'espéce le nom de «rossignol»: comp. 
fr. rossignol des murailles. 

'ramoneur', "maréchal' et «petit clerc» font 
allusion à la livrée sombre du rouge-queue 
noir, que l'on dénomme parfois *ütitch ..., par 
confusion avec le gobe-mouches gris. 

A.! 1. "un (une)? rouge-queue/cul' [for- 
mes du t. *rodje-cawe, *r. -cowe, *r. -kéwe ... 
*roudje ---, *rouje--- ou “rodje-cou, *r. -cu ... 
*roudje ---, *rouje---]: No 3; To 1-6, 24, 27, 
39 («idem»), 73, 78 (ou 78), 99; A 2, 7, 'I0, 
28, 37; Mo 37, 44; S 1 (v. B, 4); Ch 16, '54, 
61; Th 24, 25, 43, 54, 64, 73, 82; Ni 2, /5, 11 
(ké = cul?), 17-26, 33, 36, 45-80, 90, 98, ‘102, 
112; Na 1, 6 (v. B, 3), 19, 23, 49, 59, 79, 99, 
101, 107-116, 127 (v. B, 3), 130, 135; Ph 15, 

16, 33, 45-61, 81, 84, 86; Ar 1; D 7-25, 34, 36- 
58, 64, 68, 73, 94, 101-132; W 1 (v. D), ‘39 
(id.), “42, 59, 63; H 2-21, 37, 38, 39 (v. D), 46, 
49, 68, 69; L 1, 14, 29, 32, '50, 61, 66, 87 (v. 
B, 5 et D), 94, 101, 113-116; Ve 1, 6, '15, 24, 
26, 31 (v. F, 2), 32, 34, 35 (et 35 q. 541), 40 (v. 
G), 41, 47 (v. D); My; Ma 1, 2, 12-20, 24 (sans 
certitude), 29 (ou 29), 39, 40, 43, 46, 53 (v. D); 
B 4 (v. G), 6, 7 (à Rog.), 9 (v. D), 11, ‘14, 15, 
21 (mais 'rousse-q.' à Roum.), 22-27, 30, ‘31 
(à Lutrebois), 33; Ne 11, 16, 26-32, 39, 43, 47, 
49, 57, 60, 63, 76; Vi 13, 18, 37-43, 47. 

2. "un (une)? rousse-queue' [formes du t. 
*rosse-cowe, *rousse-keuye, *r-keü(ye), *r-cou]: 
ròs k. Na 30, 84; Ma 51; B 21 (à Roum.); Ne 
14 | rus k. Th 72; Ph 69, 79; Ar 23; D 136; Ne 
20, 24, 44, 51, 65 (-44-); Vi 6, 8 (= rossignol 
des murailles), 16, '21, 22, 27, 36, 46. 

3. ‘un cuk-bròlé'“: ku brilè Mo 20 (q. 541: 
«espèce de rossignol»); S 37; Ch 63 (= rossi- 
gnol des murailles), ‘64 (id.), 72 (roi: Th 24 
(q. 541) | ké b. Ch 33; Ni 107. 

B.* 1. ‘rossignol Mo 64. 
2. ‘rossignol brilé": r. brilé Mo 41. 
3. ‘rossignol de(s) murs': r. dé már W 1 (à 

la q. 525 «rouge-gorge»), 66 (v. D) | r. di mòr 
W 13 | r. dé mur H ‘42 || '--- de murailles": r. 
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di muray Na 127; D 81; L 45 | --- di --- Na 22 
Q) | -- dé --- Mo 17 | r. dé méray Ni 98 
(q. 541: --- méräy); Na 6 | r, de mural A 60. 

4. ‘rossignol de cheminée’ S 1; Ni 1, 85; Na 
79 (q. 541); Ph 42. 

5. ‘rossignol de toit’ L 87. 
C." 1. *ramoneü(r): ramóné, -& Ni 39 (~ 

di éminéy), 61 (~ dé č. q. 541); Ma 36 | -ér Ve 
37, 39. 

2. “ramona: ramòna Th 53; Ph 6, 37. 
D. *mar(i)hà, -châ ...: marhà L 87 | -ri- Ve 

41 | marhà W 1, 39, 66; H 37, 53; Ma 3, 4 
(n&r ^), 9 (= rossignol des murailles), 24 
(q. 541: id.) | mariyá B 7 | maršā Ve 47; Ma 
53 | -ri- B 9 | -à Ma 42 (= rossignol des 
murailles). 

E. *clér'con, -chon ...: klérsó H 27 (= ros- 
signol des murailles) | k/er- H "28 (id., q. 541) | 
klér- H 21 (id., a. 541) | klérsò To 99 (id. 
q. 541). 

F. l. «oiseau noir». *nwár mouchon ...: 
nwar mu$ô S 1 | nwór --- A 37. 

2. «oiseau de la mort». *oühé dèl mwért: 
«hc dél mwér Ve 31 (car il niche dans les 
cimetières). 

G.? *ütitch: oc Ve 38, 39 (fém., v. C), 40, 
42, 44 (fèm.) || *ütik, *hüték: arik W 1 (q. 541: 
«petit oiseau»), "H (masc., d'après son cri); B 
2-3 (masc.) 4 («rubiette rouge-queue») || 
+feûtchik: /zcik Ve 47 (R. Henry: v. Dun. 

' Pour ‘rouge’, v. la carte (tableau complet 
des formes dans un vol. ult.); pour "queue", et 
pour 'cul (pts en italique), se reporter respec- 
tiv à ALW 1, c. 81 et à un vol. ult. Qqs var. 
pour 'queue': kaw (-a-) B 23; kèw (-e-) Ni 98; 
Na 19; (kwèw) Ni 61; kew (-é-) Ni '5, 45, 80, 
'102; kèw ou ké (kë) Ne 20; kèw (-&,) Ph 69; 
(-éw) Ph 86; (-éw) Na 130; D 110; kè, Cé) Vi 
8; k&y (-&-) Vi 16; key (-é-) Th 25; kè (CË) A 
37; ké, -é (-&) Ne 32, 65; (-é) Th 73; (-&) Th 
82; (-éy) Th 64; (-&y) Th 54; (ży) Vi 8; ké 
(-&) Ne 31, 39; Vi 13; cé Cé) To 73; (-æ) No 
3; (-&,) To 2; noter: kèw (id ou kaw) D 15; ké 
(id. ou kaw) Ne 26; confirmation de la 
curieuse forme kòw de Ve 31 (v. ALW 1, c. 81, 
n. 2). — Pour 'rouge-queue', v. DL, Scius, 
Pirs., LÉON., BALLE, MASS., etc.; pour 'rouge- 
cul', DL, BAL, Corr. et REN.; pour 'rousse- 
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queue’, MELIN, LiËG., Mass., Gloss. S'-Lég.; 
pour 'cul-brülé', BAL, Cart.! et Dasc., Ois.; 
FEW 10, 535b rübeus: 'rouge-cul'; 2/1, 530a 
cauda: 'rouge-queue', 'queue-rousse', auprès 
duquel on portera les mentions gaum. de 
"rousse-queue'; 2/2, 1507a culus: 'rouge-cul' 
et 'cul-brülé' (ce dernier pour MarcheE.). 

? Les composés de 'queue' sont parfois 
fém. (méme phénoméne que pour 'rouge- 
gorge': not. 76, n. 2), mais l'enq. ne note pas 
le genre pour tous les pts. Le mot est dit fèm. 
à To 73; Th 64; Ni 17-20, 36; Na 19, 23, 130; 
Ph 69, 86; Ar 1; D 34, 68; H 8, 69; Ve 41; My 
4; Ma 19; Ne 20, 24, 44, 63; Vi 8, 16, 21, 22, 
27. 38; masc. ou fem. à S l; masc. à No 3; To 
6; Mo 37; Ch '54; Th 25, 54, 73, 82; Ni 33, 
61, 98, '102; Na 49, 99; Ph 16, 45; D 15, 40, 
58, 64, 113, 123, 132; W '42; L 61; Ma 40, 43, 
51; B 9, '14, 21, 23, 24; Ne 11, 26, 31, 32, 39, 
43, 47, 49, 57, 60; Vi 8, 43, 47. 

* La forme est rus ku ("rousse-cul') à Ar 2, 
pt situé à proximité de la zone (D 120-136...) 
ou 'roux' et ‘rousse’ se traduisent par la forme 
unique rus (v. vol. ult.). 

* Pour *cu-brülé, v. DAsc., Ois., BAL, CARL.! 
et CARL.? (pour Ch 19, 35, 50, 63; Th 24, 35). 
— Dasc., Ois. donne un synon. *brüle-cu 
pour S 43; Th 2; d'après CARL.?, ce mot est 
connu aux mêmes pts que *cu-brülé. Pour Th 
24, cependant, l'EH (q. 541) a relevé *cu-brülé 
avec le sens 'troglodyte' [?], qui est le sens que 
donne le lexique de BAL. 

* Se reporter, pour les formes, à la not. 75 
ROSSIGNOL, ainsi qu'à ALW 4, not. 48 CHE- 
MINÉE et 12 TOIT et à ALW 1, c. 54 (pour la 
voy. atone). — rossignol de mur a été connu en. 
fr.; rossignol de muraille l'est encore, v. FEW 
5, 471b *lusciniólus, ou on portera les 
autres t. — V. CARL.! ‘rossignol "d mur, 
Pirs. *r. di murayes ou tdi tch'minéye, Dasc., 
Ois. *r. dés murs, *r. d’ boria [avec *boria trou 
de boulin; v. ALW 4, not. 11, et comp. not. 59 
MOINEAU, ADD., n. 2] à S 27, *r. dés saus [des 
saules] à Ch 6; Depr.-Nop. et DAsc:. Ois. 
'rossignol brilé". Aj. toch'not d' sò A 7, à la 
q. 525 «rouge-gorge», et A 2, à la q. 541. 
Pour cette forme de 'rossignol', v. not. 75, 
n. 5. 

5 V. vol. ult. (RAMONEUR): dér. en -atore 
(1) et formation plaisante en -a (2) (comp. 
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auvergnat et plusieurs noms de petits métiers, 

EMW 5, 313 et 10, 361). FEW 10, 42b 
ramus: Charl. “ramoneti rossignol des mu- 
railles. 

7 Propr' ‘maréchal ferrant. V. FEW 16, 

518ab *marhskalk (en Poitou et Sain- 

tonge). 

8 Propr' ‘petit clerc’: double suff. -ic- 

ione. Ajouter le sens FEW 2/1, 774b cleri- 

cus. 
? D'origine onomatopéique, le mot s'appli- 

querait d'abord au gobe-mouches gris (Musci- 

capa striata), que certains confondent avec le 

rouge-queue. V. DL *ütik (qqfs -ik, -itch), m., 
«gobe-mouches gris ou noir», REM. Gloss. 

*ütitch, sans doute différent du ‘ramoneür, 

BAL *ütik, m., gobe-mouches gris, Dasc., Ois. 

id. Ch 24, 25, synon. "open d’ mouchétes ... Le 

type est inséré avec plusieurs var. non relevées 

par PEH FEW 21, 235b. — De *ütitch et var., 

il faut sans doute rapprocher *hititi Ve 6, 

75. ROSSIGNOL (carte 46) 

Q. G. 491 «écoute chanter le rossignol». 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

récolté à la q. 541 avec la définition ‘rossignol 

des murailles'. 
!9 Confusions et désignations approximati- 

ves: 1° *contérfét-tout To 48 («doit désigner le 

rouge-queue»). Rapprocher de 'contrefaisant 

qui s'applique à l'hippolais; pour ce t, v. 

FEW 3, 351a facére, et not. 92 AUTRES 

OISEAUX, sous 99; — 2° *tchirou L 2 (aprés 

hésitation, note l'enq.): v. not. 56 BERGERON- 

NETTE, ADD., n. 3 et not. 68 HIRONDELLE, 

ADD., n. 6; = 3° *spwé D 38 (A. Robert): v. 

not. 81 Pic, A; — de *toü-d'-cô [tütkô] L 4, 
qu'on analyse, peut-être a tort, en “tour de 

chou', cf. DFL tige (de chou); ici, il s'agit sans 

doute d'une corruption de “twètche-cé torcol, 

sur lequel v. not. 92, sous 139; — 4° DEPR.- 

Nor, livre *magrite-aus-criyaus avec le sens 

‘rossignol des murailles’; sur cette confusion, 

v. not. 54 LORIOT, n. 16; — 5° pour Mons 

wiltrope rossignol des murailles (FEW 21, 

232b), v. not. 73, n. 5. 
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Les formes belgo-romanes correspondent 
sans doute pour la plupart au fr. rossignol, 
dans lequel on reconnait un emprunt aux 
parlers occitans. On notera en particulier: 
1° la présence de formes en /- (conservation de 
la cons. initiale du lat. *lusciniolu ou alté- 
ration ponctuelle de rossignol ! ); — 2° l'adap- 
tation de la finale étrangère -ó/ en -ò [= “-ot'] 
en plusieurs pts de l'ouest; en -&/, ul [= suff., 
fém. '-euille"] et en -&, -x [= '-euil'] au nord- 
est^; — 3° l'adjonction d'un k, fréqu' accom- 
pagnée de l'altération de la voy. initiale, dans 
une région dépassant légèr' vers l'ouest et vers 
le sud le domaine liégeois?. 

$+ ALF 1168; FEW 5, 47lab *luscinió- 
lus. 

A. IL a. *lossignol: /òsifiòl A 50 (UH. mais 
rò- d'après une autre enq.) || b. *(Doch'gnót*: 
lòšñó A '10 (arch., ou ròsifiòl) | òsfio5 Mo 41 6. 

II. a. *rossignol ...: ròsifiò/ No; To” (sauf 
2, 6: avec ro- 24, 78); A; Mo sauf 41, 42; S 
sauf 19; Ch sauf 28, 43; Th (avec -ol 25, 43; 
-ól 64); Ni 1, “10, 11, '24, 36 (avec -o-), 61, '62, 
'66, “74, 90, 93, 107, 112; Na sauf 6, 19, '20, 
30, 84; Ph; Ar; D sauf 34, 64; H 69; Ma 1, 29- 
53; B 6-12, '14, 16-33; Ne (-si- 44); Vi (sauf 
13; avec ro- 18) | -si- Ni 38 (ro-); Ne 44 | -sé- 
Ni 80, ‘97, 98; Na 6; W '2 (v. ráské-) || 
b. *rossignot, *roch'gnót? ...: ròsifiò S 19; Ch 
28, 43; Ni 33, 72 | -ñ To 2, 6 (-sé-) | ròsi6é Mo 
42 || c. *rossignoû: rósiriaa Ni 39. 

HI. a. *raskignol, *rás-, tras», *ros-...: ras- 
kiñôl Ni 17, 19, 20, 102; Na 84; D 34; H /39| 
-ki- Ni 20 (Ard.); Na 19, 20, 30 | -ké W 3 | 
-ké- Ni 14, 28, 45 | räskiñol W 21 | rás-, -à- W 
'2 (-ké-, ou rósé- selon enq.), 35, 63 (-ké-); H 
1, 37 (-ki-), 38 (var. ròs- q. 54 «siffler comme 
un ~»), ‘42; Ma 4, 12 | rós- Ni 85; W 59; L 7 
(ou -4) | rós-? Ni '9 (et -ké- à Sclimpré), ‘66 || 
b. *raskignoül, “ras-, *rás-, *ros- ...: raskiñūl 
Ve 37, 39 (ou -&), 40; My 1, 2, 4, 6 (ou -ól); 
Ma 20; B 5, 10, 15 | -ké- Ni 2, '5, 6 (-ka-), 26 
Gét | raskindil H 21 (-ké-), '28, 50; L 61, 87; 
Ve 44; B 2, ‘3, 4 | rás-, -à- W 1 (ou -4), '8, '9, 
13,36, 39, ‘42, '56, 66 (-ké-); H 2, 8 (-a/), ‘26, 
^28 Gëft, ‘45, 46, 49, 53, 68; L 4 Gau 35, 45, 
106, 116; Ma 2, 3, 9 (var. Oh dans q. 54 
«siffler comme un ~»), 19, 24 | rôs- H 67; L 
114 | rós-? L 2 (-ül); Ve 32, 34 || c. *ráskignoü, 

-0u... *rás-, *ros- ...: raskifida L 85; Ve 35, 38, 
39 (ou 4l), 41; Ma 29 | -u H 27; Ve 31, 42 | 
rüskifidi, A. D 64 (?); W 1 (ou -à), 10, 30; L 
113 | rós- L 1, 7 (ou A, 14, 39, 66, ‘71 
(rós-) | -a L 29, '32 (rós-), 94; Ve 1 | róskindi? 
L 101; Ve 47 | -u L 19, 43; Ve 6-26. 

A". a. *rossignolét: ròsinòlè Vi 13 || b. tarsi- 
gnolèt: arsiñolé Vi 22 (ou rósinol)!?. 

" Pour ce qui est du borain "Joch gnot, 
RUELLE, Mots Borains IV, 20 juge que le /- 
initial remonte direct' au latin comme dans les 
formes afr. losseignol, lousignol. D faut ajou- 
ter que le trait" du suff. (-ò/, -ò et non -euil ...) 
montre quant à lui l'influence meridionale. — 
Sur le passage de /- à r- par dissimilation des 
deux / de *lusciniolu, v. FEW 5, 472b et 
FOUCHÉ, Phon. 551. 

? Si on considère que le groupe -sk- est 
étymologique (v. n. 3), on peut voir dans la 
finale -oû, -ou l'aboutis! régulier du suff. de 
*lusciniôlu. Mais il faudra postuler une 
finale -éola (fém.) pour les formes du t. 
“raskignoiil (masc.) et une autre (= ?) pour les 
formes du t. *ráskignol. Il parait plus juste de 
voir en -ó; “Wi, -ul; -di, -u le résultat d'un 
croisement entre le suff. diminutif occitan -ò/ 
et quelques-uns des suff. diminutifs wallons, 
assez proches phonétiqu' de -ó/. Cette analyse 
permet de rendre compte des formes en -dil, 
- (finale fèm., dans un substantif masc.), qui 
apparaissent comme intermédiaires, dans le 
processus d'adaptation, entre celles en -òl et 
celles en -44, -u. 

* Une autre solution est de considérer que 
le -sk- des formes w. est un archaisme. V. 
MARCHOT, Archivum Romanicum 6, 360 et 
REM., A; 81-82, qui classe cet exemple parmi 
les «exceptions à la loi du sk» (qui aboutit 
normal! à w. liég. A). On pourrait par ailleurs 
expliquer la présence du timbre a à l'initiale 
(altéré par la suite en 4, d...) par «la prédilec- 
tion véritable [que manifeste le w.] pour la 
voyelle a en position initiale» REM., Probl. 42 
et Différ. $8. On préfére pourtant considérer 
le t. 'raskignol' (et var.) comme une innova- 
tion: les var. en k pourraient en effet résulter 
d'une attraction, par étymologie populaire, de 
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*mariôdèle, “marigòdrine, * mariatobéle 

“magnon (à rouge gorge), *magnole 
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l'hypocoristique * Ráskin, A. de l'anthropo- 
nyme w. Ras', A (FEW 3, 235b Erasmus); 
en s'abstenant de faire référence à l'étymon, 
on pourrait d'ailleurs analyser les t. *ráski- 
gnoül ... et *räskignoû ... comme deux dimin. 
de * Räskin (comp., pour â, * Frankin, -ignoul); 
pour le NP Raskin et ses dér. au n.-e., v. O. 
JODOGNE, Répertoire belge des noms de famille. 
Tome II. Arr. de Liége, 1964, 508. Envisagées 
de ce pt de vue, les formes *ráskignol ... (en 
bordure de la zone *rásk-) seraient intermé- 
diaires entre *rossignol et *ráskignoü(l). 

* Comp. lossignot ChastCoucy, FEW 5, 
471a. 

* Déglutination de l'art. défini: "lossignot' 
> 'l'ossignot'. Cf. RUELLE, Le. — Aj. *och'not 
[òsnò] A 7, dans * — d' sò littéral' rossignol de 
saule: v. not. 76 ROUGE-GORGE, n. 16 et 74 
ROUGE-QUEUE, n. 5. 

* Ajouter la forme douteuse (savante?) */us- 
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sine, fournie pour S '18 par M. Demeuldre, 
curé de Ladeuze [A 50]. 

" Mais Maes *róssignol [sans doute ró-] au 
sens 'appareil placé dans la gorge des chevaux 
asthmatiques pour les aider à respirer”. Comp. 
FEW 5, 472a fr. 'trou percé entre l'anus et 
l'origine de la queue pour faciliter la respira- 
tion d'un cheval poussif. 

8 Aj. CARL. *rossigno [S 29], que Dasc., 
Qis. donne aussi pour le pt voisin [S 28]. 

? ròsk- est une var. de ròsk-, ou bien une 
forme intermédiaire entre rosiñôl et les formes 
en rask- (et var.). 

10 Mimologisme: * Nosse méskéne [servante] 
a chó"pe, chó"pe, chó"pe |démangeaison; v. 
FEW 11, 273b scalpére], à s' keu, à s' keu, 
dr keu Ni 26. V. aussi not. 58 COCHEVIS, 
ADD., n. 2. — Pour ‘rossignol de murs’, 'r. de 
murailles', etc. et "rossignol brûlé’, v. not. 74 
ROUGE-QUEUE, B. 

76. ROUGE-GORGE (carte 47) 

Q. G. 525 «rouge-gorge». 

Les t. les plus répandus sont des composés 
ou ladj. "rouge" détermine un substantif dési- 
gnant la gorge de l'oiseau. Parmi eux, 'rouge- 
face" propr' ‘jabot rouge’ occupe une zone 
nettement délimitée au n.-e. 

Dans le Namurois, on connait aussi +/oûde 
et son dimin. */oüdine, -éne. En pays picard, 
l'enq. a relevé un ensemble de désignations qui 
paraissent toutes formées sur le prénom Marie. 

A. 1. ‘rouge !-gorge'?. *r.-gwédje, ---gwa- 
dje...: r. gwèè B 21 (à Roum.), 33 | r. gwaé Na 
135; Ph 33, 53, 61; Ar; D '39, 40, 68-73, 84, 
94-120, ‘129 («-ádje»), 132, 136 (-g); Ma 46, 
51; B 15-24, 30; Ne 4-14, 20, 22-23-24 (-aò), 
26, 31 (-Gë) || *r.-godje. --- gódje, --- goüdje ...: 
r. góc W '8, '9, 10, 13, 30, '42, 56, 66; H 2, 21, 
28; L 45, 57,61, 87 | r. góc Ch ‘64; Ph 15, 69, 
81 | r. gàé Ch 43; Ni 112 («gondje», ou gôré 
selon enq.); Ph 45 | r. gūč Ch 4, 28 || *r.- 
gordje. --- gòrdje, --- goürdje ...: r. gòrè S 19, 
29, 37; Ch 16, 26, 27 (M. Plumet); Th 72, 5, 
29-73; Ni 2, 11, 33; Na 44; Ph 6, 86; W 59; B 
28 | r. góré Ni 39, 112; Ne 32, ‘38, 39-49, 63, 
76; Vi 6 (ou -g), 13-27 | r. górg Ne 32, 43, 51- 

60, 65, 69; Vi 6-13 | r. gáré Ni 1, 36, 38, 72; 
Vi 43 | r. gürë Ni 90 | r. gd arë Vi 46 | r. 
grč Vi 47 | r. gaü;rë Vi 37, 38 | r. gwórg Vi 
36 || *r.-góje: r. gos Na 112; D 36 || *r.-gorje, 
--- górje: r. gór$ No 3; To 6, 13; A 2 (-ó-), ‘13, 
“18, 44, [50 (dans mañô a ~: v. C, 3)], 152, S5; 
Mo sauf 41, 44 (lac.); S 13, 31; Ch '54, 61; Th 
14, 25, 82; Ni 6, '9, 80, 93, 98; Na 6, 19, 23, 
59; Ph 16, 84; D 81; W ‘39: Ma 53; Vi 2 | r. 
gòrè (ou «r.-gorge») To 28, 39, 58, '71, [99 
(dans mañô a ~: v. C, 3]; A '10, 20; S 10; 
Ch 33; D 123 | r. górZ, To 24, 48 | r. gors To 
78; A 12; $6 | r. górZ, To 94 | r. gòrs To 7; A 
37 | r. gór$ Na 69; D 25 | r. górs Na 109. 

2. 'rouge-face'?: r. fas Ni 17-28, 61, 85, 
“102, 107; Na 1, '20, 84, 129; D 15, 30, 34, 46, 
58, 64, 101 (ou 1); W 3, '8-9 (ou 1), 10 (ou 1), 
35, “36; H 8, 27, 37, ‘39, ‘42, 46-69; L 1-43, 
"50, 66, 94-116; Ve; My; Ma 1-36, 39 (fòs), 40- 
43; B 2-7, 11 (à Steinbach), ‘14; Ne 15. 

3. 'rouge-gave'*: r. gaf Ma ‘50: B 12 | r. gòf 
S 1 (fém.). 

4. 'rouge-cou'5: r. kò B 9, 27; Ne 16. 
5. 'rouge-gueule'5: r. gë/ Ch 27 (Fd Phil. 

v. 1), 63. 
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BJ |. *loáde ... (fém.): /4it Th 24; Na 127; 

Ph 42, 54, 79 | aut Na 130; Ph 15; D 38. 

2. *loüdine, -ène...: /àidin Na 30, 49, 79, 99, 

116; D 25 (ou A, 1); H 69 (ou A, 2) | -in H 37 
(ou A, 2) | -én W 3 (ou A, 2, 63; H 1 (2), 38 | 
-èn Na 127 (ou l); D 7, 9 (—?). 

CS, 1.9 a. *marou: maru To 27, 37 || 

b. *marousse, -oute (fém.): marais To 27 (ou 
maru) | marut To 73 || c. *maritche: mari/éc 

To 2. 
2.19 a, *mariódéle (fém.)!!: maryòdèl To 

43 || b. *marigódrine!?: marigódrin No 2 || 
c. *mariatobèle !? : «mariotébél» A 12. 

3. ‘*magnon (à rouge gorge)'!*: man To 
99 ("= à r.g.); A 28, 50 ("^ à r.g’), 60; Mo 

41. 
4. *magnole!5: mariól A 60 (?)!*. 

! Pour rouge“, v. la carte; tableau complet 

des formes dans un vol. ult. — On a 'rousse- 

gorge’ (au lieu de 'rouge-gorge") à Ph 69; Vi 8 

(forme rus). 
? DFL, Lion., Li£G., Mass., Gloss. S'-Lég., 

BALLE, Copp., DEPR.-Nop., etc.; FEW A 337a 

gürges. — Dans le compose, le trait' de 

'gorge' est parfois différent de celui du subs- 
tantif isolé; le nom de l'oiseau, par ailleurs, 

donne quelquefois le t. "gorge" en des pts ou la 

gorge est habituel! désignée par un autre t. 

lexical. On comparera donc le t. 'rouge-gorge' 

à la not. GORGE (vol. ult.). — Le genre de 
'rouge-gorge' est variable. Il semble qu'il est 
plus souvent masc., mais le fèm. n'est pas 

rare; l'enq. l'a relevé à To 6, 7; Th 43, 64; Ni 
11, 33-38, 90; Ph 81; D 73, 101; W 13; Ma 46; 
B 15, 16; Ne 9, 11 (masc. = néol.), 24, 39, 43; 

Vi 27. D'aprés les sources livresques, il est 

masc, chez Mass, LiÉc., BALLE; masc. ou fèm. 
dans DFL et chez Dasc., Ois. l 

3 DL, VILL. (Suppl”) et Scius, Pirs. FEW 
10, 535a rübëus (pour le liég.). — Composé 

de “face, f., jabot (v. not. 12, 4); le mot est 

plus souvent fèm. ; c'est au moins le cas à Ni; 

Na 129; D; H 8, 37, 67-69; L 43, 94, 101; Ve 
24. 32, 34, 37-39, 41; My 1; Ma 19, 40; B4; 
Ne 15. Mais il est masc. a L 106; Ve 6, 8, 47; 

My 4; Ma 1, 29, 43. 
4 Avec "gave" jabot (v. not. 12, B). Porter 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

les formes w. sous FEW 4, 3a *gaba, où se 
trouve yèr. gave rouge. 

5 Ajouter les mentions w. FEW 2/2, 914b 

collum. — Cf. *rodje-golé [collu + suff. 
-are] à Bois-de-Villers [Na 112], d'aprés 

Léon., que l'on portera sous rübéus, FEW, 
l.c., ou plutôt sous collare, 2/1, 894a. 

é FEW 4, 308b güla (à Plancher et à 

Ossau). 
7? Littéral' lourde’ et "lourdine'; v. GRAND- 

GAGNAGE II, 38 v? loüdine: «propr. le fèm. de 
ladj. afr. lourdin [...] (idiot, sot, stupide), dér. 

de l'afr. lours, lourt [...] (m. signif.)». Comp. 
en effet BALLE */oüdine sotte, simple d'esprit 

(sens que Grandgagnage croyait disparu du w. 

moderne). — FEW classe Charl. */oûde rouge- 
gorge et nam. *loüdine id. sous 5, 468a lü- 
ridus (rubrique "lourd' = atteint du tournis 

(bétail) [?]), mais insére d'autres mentions 

("lourde' à Givet et Jamioulx; "lourdine" pour 

le namurois, d'aprés DEFR. et GRANDGAGNAGE) 

au vol. 21, 231b et 232b. Classer l'ensemble 

FEW 5, 466a, dans la dépendance de mfr. 
lourdin lourdaud, etc. — Comp. pic. *oudéle 

(n. 10). 
# Rassemblées dans une aire restreinte, tou- 

tes ces formes commencent par ma(r)-; en 

dépit de leurs divergences, elles paraissent 

apparentées. 
? La paire “marou, “marousse s'applique 

réguliér' en pic. au matou et à la chatte. La 
var. *maroute pourrait constituer, comme 

“marousse, un fèm. analogique de *marou. On 

rapprochera par ailleurs la finale de *maritche 
des altérations (sous l'influence d'onomato- 

pées?) que connaissent les t. "loriot [-óc] et 

'roi-eau' [id] en ces pts de l'extrême ouest 

(not. 54, n. 5 et 77, n. 5); on pourrait aussi y 

voir une var. du suffixe anthroponymique 

-ike. — La famille de *marou au sens ‘matow 

est sous FEW 6/1, 359a marm-, mais Tourn. 

marousse rouge-gorge (d'apres BONNET, BTD 

20, 260) est au vol. 21, 231b, avec Gondecourt 

(Nord) maroa y, où on reconnait "Maroie". Il 

est vraisemblable que, comme 2 et 3, les for- 
mes de 1 dérivent de Marie: v. ci-dessous, et 
FEW 6/1, 336a et 340ab Maria (der. et 

composés formés à partir de Marie, au sens 

'rouge-gorge"). 
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19 Ces trois termes sont des composés dont 
le premier élément est le prénom Marie; le 
second est plus difficile à analyser. Comp. 
FEW 6/1, 336a, ou se trouvent norm. mari- 
brait rouge-gorge, à biffer du vol. 21, 231b, et 
d'autres composés du t. "Marie + déterm." 
désignant surtout des insectes. 

H *-ódéle peut être rapproché du pic. tour- 
naisien oudelle BONNET, BTD 20, 260, classé 
FEW 21, 231b. Le mot pourrait être, selon 
Haust, un dimin. de */oüde, -ou- (sans doute 
par un stade intermédiaire *loudéle). — V. la 
note suivante. 

12 «Parce qu'elle veut rentrer dans les 
maisons quand il fait froid». — L'origine de 
*-gôdrine est obscure; on doute qu'elle ait un 
lien avec l'explication fournie. De la forme 
pic., on rapprochera une attestation normande, 
Seinel. marie-godrée [rouge-gorge] RIFn 2, 
362 [lire: 262], insérée FEW 6/1, 336a, mais 
laissée sans explication. On pourrait peut-être 
penser à des dér. de god-, FEW 4, 184a sv., 
radical qui est à l'origine de divers mots de 
sens péjoratif se rapportant à l'homme et de 
plusieurs noms d’animaux, souvent plaisants, 
ironiques ou péjoratifs. Cette famille est bien 
représentée au n. du domaine gallo-roman. 
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D -(a)tòbèl? 
14 V. REN. *magnon (à rouge-gorge) et comp. 

Corr. *magnon doupé [ou doupé = ?| «espèce 
de mésange des murs» [= ?]. — +Magnon est 
une var. de Marion (issue d'un stade intermé- 
diaire * Mayon, cf. DL “Mayon), hypocoris- 
tique de Marie; pour le sens "rouge-gorge", v. 
FEW 6/1, 340a. 

'5 * Magnole résulte de *Mayole, lui-même 
altéré de Mariole, autre hypocoristique de 
Marie; ni la forme en ñ ni le sens 'rouge- 
gorge' ne figurent FEW 6/1, 340b-341a. 

!* Folklore: on disait autrefois que le 
rouge-gorge avait voulu arracher la couronne 
d'épines du Christ et qu'une épine l'avait 
blessé à la gorge Ph 53. — Météorologie: ti va 
Séier, on vot lès marous To 27 (comp. n. 12). 
— Réponses approximatives: 1? 'rossignol de 
mur' W 1; 'rossignol de saule' A 7: v. not. 74 
ROUGE-QUEUE, B, 3 et n. 5; — 2? 'tape-à/aux- 
mouches': tap a muk To 1. V. d'autres déno- 
minations de l'espéce probabl' désignée (le 
gobe-mouche), not. 74, G et n. 9, et comp., 
pour la formation du mot, Lille tape-à-mou- 
ques ustensile avec lequel on écrase les mou- 
ches sur les murs, FEW 13/1, 104b tapp-. 

77. ROITELET et TROGLODYTE (carte 48) 

Q. G. 533 «roitelet». 

Seuls “flaminète et “p'tit keür, relevés en 
qqs pts du n.-e., désignent propr' le roitelet 
huppé (Regulus regulus) ou le roitelet triple- 
bandeau (R. ignicapillus), — L'enq. a relevé 
ailleurs des dér. de "roi" qui s'appliquent indif- 
fer' au roitelet et au troglodyte (Troglodytes 
troglodytes), autre passereau de très petite 
taille, plus familier et plus facile a observer: 
'roi-eau' est attesté en qqs pts de l'extr. ouest; 
'roit-t-eau' sur la plus grande partie du do- 
maine w.; 'roi-t-elet' dans l'o.-w. et le s.-w.; 
"roit-t-elot' dans le domaine pic. Les altéra- 
tions du radical sont nombreuses!. 

Pour désigner le troglodyte, la région de 
Marche utilise des dér. et des composés de 
"mucier' se fourrer. 

© ALF 1697; Alice BRÜGGER, Les noms du 
roitelet en France, Zürich, 1922 [c.r.: Romania 
48, 1922, 629]. 

A.! 1. *p'tit rwè: pri rwe B 9. 
2. a. *royó ...: róyó To 37 | ròy6 To 27 | -é 

No L [| b. *óriyótch?: óriyóc To 7. 
3. a. *roy'té, -é, -ia... *róy-: róyte L 85; H 

'77 | -ë B 16 | -ë D ‘103, 110, 120; Ne 11 | -é 
Ne "5,710, 14, 16, 20, 51 | -t'ya? Th 24 | rôyrè 
D 64; W 1, '8, '9, 10, 13, 30, 42, ‘56: H 21, 27, 
28, 46, 67, 68; L 1-4, 7 (rauy-), ‘8, 14-29, 732, 
35, 43-66, 87, 94, 113-116; Ve 1, 6, 26, 38, 40- 
42; My 1 (qqfs); Ma 9-19 | -è Ve 8, 24 | -E D 
34; W 66; H 49, 50; L 106; Ve 32, 35, 37, 39, 
44, 47; Ma 2-4, 20,29; B 2, 2, 6, 7, 11, 14, 15 
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*row( i, *rów't-, Trodw'ts, *rawt- 

*rok('t)-, *rôk('t)-, *rouk- 
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*rwit-, *rwit-, *érwit-, *érbit-, *arwit- 

*rwik-, *rwik-, *rwink- 
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| -e Ve 31, 34 | -& D '45, 46, 101: L 39, 101; 
Ma 35, 39 | -tya H ‘39, 69 | -ča D 96 || b. *róté, 
sé, 4a... *ro-, *rôr., 
(ou rày-); My 1 (id.: lu pti ~), 4| -ë My 2; B 
4, 5 | -é My 3, 6 | -tya Ni 80; Na 30, 112 (ou 
ródya), 127; Ph 16, 33; D 15, 30, 68- 73, 84; W 
21; H 1, 2, 720, 37 (tyè), 38, ‘42, 53 | -t'ya Na 
130; W 59, 63; H 8 (et pri ^) | -ča Ch 61; W 
35, ‘36 | rotya Th 46 | -t'ya Th 43 (mot 
étranger) | -ča Ch 27 | -éà Th 29 | -éó Th 52 | 
ró"tya Ni 26, ‘97; Na 23; D 7 (-t'ya) | ró- Ni 2, 
'5, 6,9, 17, 28, 45, 98, 102; Na 1-19, '20, 22, 
44-59, 79, 107, 109 (ou ró-), 112 (-dya*); D 25, 
36, 58 | rō- Ni 19, 20; Na 59 (ou rò-), 69, 84, 
99. 109, 135; D 40, 81; W 3 | r&- Ni 20 (mais 
rö- Ard.); Na 116 (re); D 38 | -tyó Th ‘61, 
64, 73 (-t'vó) | rupyéS Th 72 || c. *row'tia, 
+rôw-, *roüw- ... “raw'té, -tia: rówtya Th '63; 
Ph 45, 79 (ou ròk-) | rów- Ni 85 | rüw- Na 129 
| rawté Ne 4, 11 (à Lesse), ‘12, ‘22, 24, 31 | -é 
Ne '23 | -é Ne 15 | -tya Ph 42, 53; Ar 1 (ou 
-t'ya); D 94, 113 || d. *rok'tia, -tió, *rók- ...: 
róktya Ph 6, 61, 79 | -t'ya Ch '64; Th 53 | -ča 
Ph 15 | -tyó Th '55, 62 | róktya Ph 37, 54 | 
-t'ya Ph 69 || e. *rokia: ròkya Ch 43, 63, 72 
(ro-). 

4. a. tròy'tèlèt, -té-, -tu-...: ròytèlè Ph 81; 
Ne 65 (arch.) | -telè D 136; Ne 69 | -tu- Ar 2 
(roy-) || b. *rot'lét, *rót-, “ront-, *rout-, 
*roüt-, rut-, rüt-, *reüt-, *rit-...: ròtlè To 13 
(Mie; -ë Mme); S 29, 37; Ch 4-26, 28; Th 2, 5 
Gel, 43 (-e); Ni 1, 11 (-e), 36-39, 72, 90, 107, 
112 | råt- Ni 61 | rót- Mo 79; Ni 93 | rut- Mo 
1, 9, 23, 58; S 31 (-e); Th 14 (-li), 25 (-e), 54 
(-e); Ni 33; Ne 44 (-c) | r&t- Vi 22, 27, 35, ‘36, 
37, 38, 43 (rat- J.H.; rud- enq. compl.), 46, 47 
(rdit-) | rutlà A 2,7 | rütlé Ch 33 | rétlé/é Mo 
'32 | ritlé A 37 || c. *rwèt’lèt, *rwa-...: rwètlè 
B 21; Ne 76; Vi 16 | -é Mo 42 | rwé"tle Mo 41 
| rwatlè Mo 37; S 19; Th 82; Ph 84; D 123, 
132 (-e); Ma 51, 53; B 21 (à Roum.), 24-28, 
“32; Ne 26-43, 47, 49, '50, 57-65; Vi 2-8, 13 
erwát-), 18, '21, 25, 35 (néol.) || d. *rouk'lét, 
*ruk-, *reunk-, *rik-...: ruklè S 1 | rukle S 6| 
rūk- S 13 | réklé Mo 17 | riklè S 1 | e 
*rwik'lét: rwikle A 44. 

5. a. *rot'lót, *rót-, “rout, *rut-, *reüt- .. 
-lout, -leutch, -latch: rótló No 3 | -à, No2| h 
To 78 (rot-) | -&; To 1 | rótló To 99 | rótló To 
28 | -&, To 94 | rœtliu To 39 | -lëë? To 2 

*ron-, *roü-: róié Ve 40 
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(rot-) | -laë? To 6 | rutló A '10 | -u To 43 | 
rétló Mo 20 || b. *rwit'lout, *rwi-, *érwi-, 
*érbi-, *arwi-, *érwé-, *rwé-, *rwa-... At 
rwitlau A 12 (rai-), '13 | rwitló A '20 | èrwitlu 
A '18, 28 (qqfs) | -bitlau A 28 | arwitló To 58 | 
«erwétló» To ‘71 | rwétlo To 48 | rwatlé To 
24 || c. *rók'leü,t: ròklé, To 73 || d. *rwik'lót, 
*rwin-: rwiklò A 50 | rwè- A '52, 55 (-a), 60 
(S.B.); Mo 646. 

B.? |. *flaminéte: flaminèt L 116 (r. triple- 
bandeau); Ve 1 (r. huppé; gòlèy +8 r. triple- 
bandeau); B 4 (r. huppé) || 2. “flamiète: flamyèt 
H 46 (r. huppé); L 116 (r. triple-bandeau). 

C. *p'tit keür?: pti kër My 1. 
= D.!? |. “moussèt: masè D '45 (M. Lau- 

nay, mais inc. de L. Pâque), 64 (= ?); Ma 1 
(ou pti ~), 9, 24, 39, 40, 42 Get, 43 (pti ~), 
“SO (-e); B 12. 

2. *mousséte: masèt B 30. 
3. a. *mousse-a-hóye: mas a hóy Ne 33 

(Goff) || *m.-a-héye: mas a hèy B 33 || 
*m.-é-l'aye: mus è l ay D '80 || b. *m.-é-légni: 
mus è lèñt Ma 36, '48 || --- lègnire: mus è léñir 
Ma 46, ‘49 || --- légn'ri: mus a lèñri Ne 9. 

E. *p'tit pére'!: pti pèr B 22. 
F. “dam'zèle: damzèl L 116. 
G. *gocheüt!?: gošč Mo 44. 
H. “troglodite: tròglòdit Ne 4913, 

! Le à de òy dans 'roieau', 'roiteau', '-elet', 
"-elot" (comp. forme arch. roy’ DL) a tendance 
à se fermer, sans doute sous l'influence du 
yod, d’où ó (dans le dom. propr! w.), « (dans 
l'o.-w. et le s.-gaum.) et les voy. mixtes u, & 
(dans le Hainaut occ.). En position implosive 
(dér. en 'roit-'), ce yod peut s'effacer (d’où 
*rot-, “ròt-... *rut-, tredit-...: 3b, 4b, Sa) ou 
renforcer son articulation (d'où *rokt-, *rók't-: 
3d). En d'autres pts, k est issu d'une transfor- 
mation de t: *rotia (3b) > *rokia (3e); 
*rout'lét, *ru-, *ri-... (Ab, Sa) > *rouk lét, 
*ru-, *ri- ... (4d, Sc) et ka Tout ... (5b, 4c) > 
We? lout ... (Sd, 4e). A ces derniers cas, 
comp. *aronke 'aronde' (not. 68), *aréke 
'aréte' (not. 10). Les formes en k se rencon- 
trent dans le Hainaut et la région de Charle- 
roi, et dans le s.-Namurois. Enfin les var. en w 
(“row'i-, *rów't-, *raw't- ...: 3c), géographiqu' 
proches des formes en *roy't- (v. particulier! 
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l'arr. de Ne et les var. *roy'tia, *row- de Th 

24) semblent liées à ces dernières. — Il est 

vraisemblable que plusieurs influences exter- 

nes ont dü jouer en cours d'évolution: 1° lac- 
tion d'onomatopées, fréquente dans les noms 

d'oiseaux; c'est au moins le cas pour les fina- 

les -óc, -&C, -ač de l'extr. o., qui apparaissent 

comme des var. de -ó ('-ot' ou '-eau*: v. aussi 

n. 2) cela explique peut-étre les formes en 

(é)rwi-, èrbi- de la région d'Ath; 2° l'attrac- 

tion d'autres familles de mots, en particulier 

dans la transformation de royr- ... en rokt- ... 

et de rot... en rok- ... (v. ci-dessus): par ex., 

'roche' (o.-w. troke, d’où *rok'ter extraire des 

pierres, dégrossir ---); 'rauque', d'où “ròk(y)i, 

+rou-, troii- être rauque, râler ...; "roucouler, 

-quiller` “roucler..., *rouk(y), etc.; dans le 

passage de la voy. vélaire (0, ó, «/) à une voy. 

de la série mixte: par ex., 'ruitiller' *rümy)i 

bruire; *ruke motte, d'où *rukeler lancer des 

projectiles, etc. — Les sigles de la carte s'effor- 
cent de rendre compte le plus fidèl! possible 

des variations du radical, les hachures signa- 

lant la variété des suffixes. — V. FEW 10, 368 

rex et 21, 234a (plusieurs formes en -k-). 

? La forme de To 7 est le résultat d'une 
confusion entre */óriyótch loriot et *róyotch 
'roi-eau', facilitée par l'existence d'une var. 

tòriyòtch loriot (déglutination de l'art. dé- 

fini): v. en effet Mars “(Dòriotche, *royó, 

-otche, tous trois définis par 'roitelet', et se 

reporter à la not. 54 LORIOT, n. 2 et 6. — Pour 

-0È, var. de -ó dans le suff. “eau', à comp. à 

-æé, -ac, var. de -ó dans le suff. '-ot' (sous 5a), 

v. ci-dessus, n. 1 et not. 54, n. 5. 
3. Mais BAL *rowtia. 
+ La forme correspond à 'rondeau'. 
5 Influence de l'onom. rupp- » 'roupil- 

ler" (FEW 10, 578b)? 
5 Aj. *róy'té couroné r. triple-bandeau DL. 

— Sens fig.: 'enfant maigrelet Ph 61; 'avor- 
ton’ Vi 37; ‘petit homme’ Vi 27. 

? DL *flaminète (G, Verv.) roitelet huppé. 

Littéralt "flaminette" et “flamillette'! FEW 3, 
600a flamma; la forme est empruntée, car 

les descendants propr' w. de flam m a sont en 
bl- (cf. "blame et dér., FEW 3, 601a et ALW 

5, 105b, 106b). — L'appellation trouve son 
origine dans la huppe jaune d’or (r. huppé), 

rouge orangé (r. triple-bandeau) qui orne le 

dessus de la tète du passereau. 
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8 Le r. tripe-bandeau a la huppe encadrée 

de deux traits noirs et deux sourcils blancs, ce 

qui explique l'adj. *djoléye, propr' tachetée 

(FEW 16, 285b jòl). — Comp. *djoli mochon 

(not. 60, n. 7). 
° Expr. affectueuse ou "coeur" a une forme 

empruntée au fr. (w. *coür); comp. liég. *mon- 

keür bonne amie DL. Porter les deux mots 

FEW 2/2, 1174a cór. 
19 Les t. D et suiv. désignent propr' le 

troglodyte. — Pour D, v. LÉON. “mousse-é- 

hayes à Fenffe-Ciergnon [D 81] et Hausr, 

Chestr. *m.-a-hóye roitelet, troglodyte. Dér. en 

Met" (1) et en “ette (2) de 'mucier' entrer 

dans, pénétrer dans, et composés 'muce-en 

(*a)-haie', 'm.-en-la-haie' (3a), 'muce-en- 

lignier", '--- ligniére', "--- lignerie' (3b), ou les 

dér. de "ligne", w. */égne bois, signifient “tas, 

réserve de bois à brûler (ALW 5, not. 27 et 

FEW 5, 333ab lignum). Pour la formation 
du composé, comp. 'muce-(en)-(l')oreille' et 

var. (not. 150). Contrair' au roitelet, qui fait 

son nid dans les hautes branches des conifères, 

le troglodyte recherche les buissons épais, les 

trous d'arbres, la fente d'un mur ou... les- 

pace laissé entre deux büches. Notation de 

Veng.: “li moussèt nah'téye [*nah'ter fureter: 

DL, FEW 7, 26b *nasicare] di tot costé; on 

l' pudreüt [prendrait] co bin po "ne pitite sori 

Ma 9. — Sens fig.: “mi p'tit moussèt nom 

d'amitié donné à un enfant. 
11 Comp. Lita. "pt kéréye, propr! petit 

curé, glosé par 'roitelet huppé', tandis que 

“roiit'lèt est traduit par 'troglodyte'. FEW 2/2, 

1558a cüra. 
12 Forme confirmée par DEFR., Faune; le t. 

connait aussi le sens 'trochet de noisettes’ (vol. 

ult.). — Penser à un dér. en -ittu de ‘gousse’, 

avec chuintisation du s intervoc.? Pour les 
sens connus par 'gousset', v. FEW 21, 133ab. 

Pour ce qui est du troglodyte, la désignation 

serait motivée par la petite taille de l'oiseau; 

pour le sens ‘trochet’, cf. encore Mouz. gous- 

siau, m., rameau chargé de fruits (FEW 21, 

50a), et peut-étre Montbèl. gusset, m., bou- 

quet de fraises, de cerises ou d'autres fruits 

(ibid. 50b). 
13 AL 1° *ziyotik. qui désigne, selon les 

endroits, le roitelet à téte de feu ou le roitelet 

huppé Dasc., Ois., le mot est visiblement 

d'origine onomatopéique; — 2° *mazindje dès 
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bos S 32, propr' mésange des bois, Dasc., Ois. 
— Le sens 'troglodyte' donné pour “briile-cu à 
Th 24 (EH et lexique de BAL) surprend: le t. 
est en effet synon. de *cu-brülé rossignol des 
murailles ou rouge-queue (v. not. 74, n. 4). — 
Chant du roitelet: *c'ést mi l’ pus p'tit, c'ést mi 
l' pus bé, c'èst mi li rwè dés-oühés! B 7; *c'èst 
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mi k est l' róy'té (bis) , c'èst mi k'èst l pus p'tit 
d' lés-oühés Ve 24. — Croyances: *kand l' 
rowtia tchante, c'ést sègne di pleüve Ph 45; — 
“y-a aporteu l’ feü ô monde A '20. V. à ce sujet 
LEGROS, Le conte du roitelet, EMVW 11, 1972, 
257-275. 

78. FAUVETTE (carte 49) 

Q. G. 512 «fauvette; — fauvette d'hiver». 
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FAUVETTE 

"fávété, de, ó 

*favéte 

" fübite, A. vie 

"fübétw, A. 

*fübirehe 

*fábérehe 

"*ehakéte 

t teheütche +> èQ*0 | 

'Tauvette' est connu partout. On notera: 
1? que la consonne intervocalique issue du v 
est en général v, rar! w, et b dans une zone 
comprise entre Waremme et Dinant; comp., 
dans un contexte phonétique analogue, “mav 
lète, -ó-, “mòw'lète, *mábléte mauve (plante) 
« malva + itta (FEW 6/1, 129b et vol. 
ult.); — 2? que dans cette même zone, la finale 
est souvent -ètche (sans doute altéré de -ête) 
ou -ite, dont procède vraisemblabl' -itche. 

En ADD.: espèces de fauvettes (a) et accen- 
teur mouchet ou «fauvette d'hiver» (cf. inti- 
tulé de la q.) (B). 

* ALF 545; BRUN., Eng. 680; FEW 15/2, 
106b-107a *falwa!. 

I. a. *fávéte, -à-, -0- ...: fävèr Ve 35, 40 (à 
Lod., v. fa-); Ma 51; B 16, 21, 23, 24, 28, 33| 
Jā- D 30, 96; W 59 | fò- Ph 33, 42; Vi 38 | fó-, 
fó- No 1, 2 (-èn), 3; To 1 (it), 2, 6 (fé), 7 (-et 
ou -è,t), 13, 24 (-et), 27-58, "71, 73 (-èa), 78 
(et), 94 (-ér), 99; A 1-37, 50, ‘52, 55, 60; Mo 
1-20, 37, 41 (-wét), 42-79; S (-et 36); Ch Cet 
26; -it 54); Th; Ni 1, 2 (-wèn), 11, 17, 26-39, 
61-112; Na 6, 22 (f. à téte noire), 23, 44, 59, 
69, 99-112, 130; Ph 6-16, 37, 45 (-et), 53, 54, 
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69, 84, 86; D 15, 40-58, 72-94, 110-123, 132 

Let, 136; Ma 1, 35, 39 (?; v. fa-), 46; B 30; Ne 

20, ‘23, 26-32, 39, 47 (à Lahérie, J.-M. P.), 49, 

57, 63-76; Vi 2, '17, 18, 27-37, 43, 46, 47 (f6,-) 

lib. *favéte?: favét Ph 61, 79 (-at), 81; Ar 1; D 

64, 101; H 67, 68; L 1 (C. Déom; v. fübit), 2- 

29, ‘32, 43, 66, 94-116; Ve (sauf 35; Jā- 40 à 

Lod.); My 1, 3, 6; Ma 3-29, 36-40, 42 (-et), 43, 

53; B 2-15, 22; Ne 4-15, 16 (-at), ‘22, 24, 43- 

47, 51, 60; Vi 6-16, '21, 22, 25. 

II: *fábite, -à-, -6-... -éte, -itche, -ètche`: 

fabit L 61, 85, 87 | -čt H 28 | -èr H 21, 27 | 

fabit D 34; W '8, '9, 10, 13, 30, ‘39, 756; H 1, 

'39, *42, 46-53, 69; L 45; Ma 2 | -it H 37 | -ét 

H 38; W 3, 63 | -ét W 1 | -ét W 66; H 2, 8, 26 

| -ič W '42; L 35 | -èč W 35, '36 | fòbit L 1 

(A. Gob. et C. Déom, v. favét), 39 | fó- Na 19, 

"20, 30 (f. d'hiver), 49, 84, 116-129, 135; D 7, 

25, 36, 38 | -it Na 1, 79*. 

1 Où wall. *fübéte, estwall. Giv. favet 

(106b) est séparé de lieg. *fábite, nam. tfau- 

bite (107a). 
? L'abrèg' des voy. longues à la prétonique 

est régulier en w.; dans le cas présent, le 

processus aboutit à rendre homonymes 'fau- 

vette! et le dér. en -itta de faba, d'où 

+ favète fèverole: v. FEW 3, 339b et vol. ult. 

3 Les altérations de la finale en -itche et en 

-étche se justifient probabl' par l'influence 

d'onomatopées: v., dans la méme aire, *ütitch 

et var. gobe-mouche gris (not. 74, G et n. 9); 

pour *royótch, “rout'leutch, -atch, *(Dôriotch, 

qui procèdent sans doute du même t. d'in- 

fluence, v. not. 77 ROITELET, n.2, not. 54 
LORIOT, n. 5. 

+ En Brabant w., *ichakéte, originel fau- 

vette grisette, est devenu terme générique: v. 

ADD. 

ADD. a. Espèces de fauvettes. 
Les espèces de fauvettes sont difficiles à 

distinguer pour un observateur peu expéri- 

menté. Le tableau qui suit classe les «variétés» 

en fonction de la diagnose populaire!, qui 

considère: 
L la couleur (du corps, d'une partie du 

corps)?: 1° “noire f.": ngr Ve 26; nwar Ph 42; 
D 101; — 2° ‘grise £^: gris S 1; W 63; H 37; L 
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43; Ve 1, 26, 32; grizé A 37 (ne chante pas ou 

guère); gris Na 109; Ph 42; — 3° jaune f: 

gón A 2; — 4° 'f. à blanche téte'?: a blòk 1. H 

'26; — 5° 'f. à noire tête ...'3: a nër t. H 67; L 

114 (qui siffle); Ve 32; My 1; Ma 24; al --- W 

‘56: L 7, 43; Ma 9; nér t. L 19 (déterm. sans 

prép.); a n&rè t. L 61, 116; Ve 24; B 2, 3; 

ò--- Ve 1; ó --- Ve 8; a für t. W 63; H 69; 

al --- H 21, 28, 37, '42; a nwèr t. Na 22; a 

nwér t. Th 53; Ni 45 (cakét ~), 72; a nwèrè t. 
Th 24; Ni 90; a nwar t. A 12, 37 (bonnes 

chanteuses; émigrent en automne); Mo 1; S 

36; Ch 16; Na 1 (ki can) 79, 109, 135; Ph 53; 

D 7, 25, 36, 38, 84, 94; a nwar t. To 71; a 

nwáre t. To 99; a nwór t. A 28; Ch 27; a 
nwartá t. To 7 (chante mieux); marie t. To 37 
(déterm. sans prép.; chante bien); 'f. à téte 

noire'3: a t. nwèr Ni l; --- nwér Vi 16; --- nwar 

Ph 81; --- nwar Vi ‘22; — "noire-tête ...'* 

nwèr t. Ni 107; nwarè t. D 101; nwaré t. To 

734; 
IL le chant ou le cri‘: 1°6 "chac: čak 

W '42 (q. 541 «autres oiseaux»); — 'chac- 

chac ...': čak čak B 5 (q. 541: sans définition); 

dòk tòk Ma 36; — 'chaqu-ette': cakèt Ni '5, 6, 

9, 17 (frük ~7: sans définition), 19, 20 (et 

Ard), 28 (frük 7), 45, 80 (q. 541: accenteur 
mouchet), 98 (f. grise); Na 6 (pond des œufs 
vert clair q. 541 [accenteur mouchet]), 19-20 

(sans doute accenteur mouchet), 30 (q. 541: 

id.); D 64 (q. 541), 101 (dar-: f. grise des 

haies); W 3 (f. des haies et fròk ^ ” f. à tête 

noire), ‘42 (petit oiseau noir qui pond des 

œufs bleus assez ronds q. 541 [accenteur mou- 

chet]); Ma 36 (accenteur mouchet); gakèt Na 
23 (espéce de f.; oiseau migrateur qui pullule 

[accenteur mouchet]); — 'chaqu-et-eresse': 

daktirès Ve 6; — 299 "stach-ette": stacèt Na 

109 (q. 541: insectivore; gazouille dans les 

buissons); — 3° *tcheütche: é&c My 1 (q. 541: 

f. grise). 4 (devenu terme commun); — 

An "*groülante £75: grälät Ma 9; = 5° '*ró- 
lante £79: rolät Ne 32 (-á"- ou gris f.); L 1 (C. 

Déom); — 6° 'f. *ramadjeüse' !?: ramagés Ch 

16; — 79 rt *mokeüse'!!: mokés Na 79; — 
8° 'f. *contrèfèzante \\: kòtrèfèzat Ni 112; 

HI. l'habitat: 1° 'f. de haie(s)'!3: di hay Ma 
24; du hay B 6; d ay Ni 1, 20 (Cakèt =); — 

2» 'f. de jardin’; dit gardé Ni 20 (Ard.); — 

3° 'f. *dé pach? !*: dè pasi S 1; — 4° * tchakéte 
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di blé! 5: č. dé blé W 3 (niche dans le seigle); — 
5° “tich. de mur'!: č dé mêr Ni 20 (q. 541, 
sans définition): '--- de muraille'!": & dù 
müray Ni 20 (Ard.); — 6° T. “dè nochère'!7: 
dè nòsèr To 28; — 79 'f. *dé fourni: dé furni 
To 28; — 8° "ich, d'Espagne!*: č. d èspañ Ni 
5; — 8e 'f, td'éwe'!?: d éw Na 79; — gert 
tdi rozó'!?: di rózó Na 109 (rousserole ou 
phragmite)??, 

B. Accenteur mouchet (Prunella modularis), 
frèqu' dénomme, en fr. comme en patois, 'f. 
d'hiver', parce que, passant l'été en montagne, 
il redescend vers les plaines dés les premiers 
froids. Sa livrée terne est à l'origine de plu- 
sieurs de ses dénominations; d'autres sont 
liées à son habitat et à son mode de vie: c'est 
un oiseau des buissons?!. 

1° 'f. d'hiver'?? To 73, 99; A 12, ‘13, '18; 
Mo 1; Th 53; D 72, 73; L 39; B 15; Vi 37, 46. 

2° a. *moréte??: mórét Ni '5 (œufs bleus), 
17, 90, 98; Na 19, '20, 30 (aufs bleus; niche 
dans les fagots), 79, 84, 116; W 1; — *moréte 
d'aye?3: mórét d ay W 3; = *moréte-é- 
hàye??: mórét è hay H '28, 46; — *véte-ét- 
móréte?? ...: vèt è mórét Ni 20 (à Ard.: gris, 
plus gros qu'un moineau; pond des œufs verts 
tachetés); ver ê môret Ni 19; — b. bled lign'- 
rou?^: blé lifiru Ve 32, 34. 
3 *gréte-houvéye?5: grèt huvèy Ma 4 (War- 

re); — *houvéye?5: havèy L 113, 114. 
4 *roüpéye??: rdpéy L 66; — *roupíire?^: 

rupir L 45, 61, 87. 
59 +fazon?”: fòzò" Ve 1, 2428, 

' Même type de classement qu'a la not. 71, 
ADD. Espèces de grives. — On notera que 
l'hipolais et les rousseroles sont fréqu' confon- 
dus avec les fauvettes. 

“ La f. à tête noire (Sylvia atricapilla) est 
l'espéce qui se distingue le plus facilement; elle 
reçoit les noms de "noire f.' et de «f. à tête 
noire». La f. grisette (S. communis), trés 
commune en Belgique, est sans doute l'espéce 
qu'on dénomme le plus fréqu' "grise f." (cf. 
WisiMUS, BAL, DAsc., Ois.); on trouve aussi, 
pour ce t. lexical, la glose 'f. des jardins’ (S. 
borin) (cf. Derr., Faune, d'où DL, puis Copp.). 
La f. des jardins, au plumage fauve, est par- 
fois appelée "rousse f.' (cf. DAsc., Ois. trousse 
f t. non relevé par VEH) et “jaune f.". 

* Pour les formes de 'téte', v. ALW 1, c. 95. 
Remarquer: 1° le t. 'f. à la noire t.' (cf. DL "tr 
al neüre tièsse); 2° le t. 'f. à (aux) noires têtes’ 
avec flexion de ladj. f. pl. (cf. Wisimus tō. ås 
netirè[s tiésses], DFL *f. ås neürés t. Verviers, 
--- d --- L 116; B 2; v., sur cette flexion, 
LEGROS, DW 8-9, 1981, 165. 

* Aj. *f. à blanc goyi f. babillarde (S. cur- 
ruca) Dasc., Ois. 

* Du point de vue du chant, deux espéces 
se distinguent assez nettement: la f. à téte 
noire, reconnue comme bonne chanteuse, et la 
f. babillarde. 

* Le chant de la f. grisette n'est pas particu- 
lier mélodieux; de là ses désignations, déri- 
vées des onom. čak, staë, čéč. — On ajoutera 
que čak et dér. désignent assez fréqu' l'accen- 
teur mouchet; que, d'autre part, 'chaquette' 
est parfois devenu terme générique (pts en 
italique dans le tableau). FEW 13/2, 357b- 
358a tsak- mentionne seul! Stav, “tchakèt, 
m., fauvette, t. non relevé par l'EH. Autres 
sens des dér. de čak-: 'grive litorne' (v. not. 71, 
ADD., n. 42), 'traquet' (not. 73, A). — Pour 
*icheütche, v. not. 62 TARIN, E et n. 7: le mot 
désigne, originel' au moins, une espéce de f.; 
l'identification 'f. babillarde' (not. 62, n. 7: 
d'aprés un tém.) est peu vraisemblable (comp., 
dans ce sens, * térliri, * tirliri, ci-dessous n. 12); 
il s'agit plutòt de la f. grisette (cf. DFL: 
1° *tcheütche My 1; 2? *fábéte tchütche L 87, 
définis tous deux par ‘f. grisette’), ou encore 
de la f. des jardins (cf. BAL *:étche f. des 
jardins, Charl. *tatche, *téche id., insérés 
FEW 21, 232b). — De *statchéte, on rappro- 
chera  Fosse-lez-N. “statchète passereau, 
Charl. *státche f. des jardins, lesquels sont 
classés avec les formes ttatche, *tétche FEW 
21, 232b; v. encore *sá(r)che (not. 62, D et 
n. 6). 

? Pour l'utilisation de "franc! dans la déter- 
mination d'espéces animales, v. FEW 15/2, 
168b frank, et comp. not. 63 LINOTTE, n. l 
(‘franche linotte' pour ‘linotte propr! dite’, par 
opposition à ‘verte ^". etc.). 

3 De *groüler, “gri gronder, murmurer; 
roucouler (du pigeon), etc. DL, mot d'origine 
onom. — DL et Wisimus définissent le mot 
par 'f. des jardins’; LÉON. donne *grülote 
(Fenffe-Ciergnon [D 81]) avec le sens 'f. babil- 
larde’. 
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° Littéral' ‘roulante f.'; même emploi d'un | 
mot de la famille de ‘rouler’ dans “djène rólé 
hipolais: v. not. 92 AUTRES OISEAUX, sous 9°. 

— DFL et WisiMUS donnent le mot au sens 
'f. des jardins ; corriger la définition du FEW 
15/2, 107a (traine-buisson). 

19 Espèce? 
11 'moqueur' et 'contrefaisant! sont deux 

noms fréqu' donnés à l'hipolais, qui est sou- 
vent considéré comme une espéce de f.: v. not. 
92 AUTRES OISEAUX, sous 9? (et n. 22, 23). Cf. 

Copp. +f. contrèfèzante «contrefaisant, f. à 

poitrine jaune» [hipolais]. 
12 Aux désignations fondées sur le chant de 

l'oiseau, aj.: 1° *térliri, ttir- f. babillarde (sans 
localisation) DEFR., Faune. Cf. FEW 5, 483a 

lyra; — 2° +f. cok'sante f. à tête noire DFL. 

Pour *cok'ser propr' crételer (de la poule), v. 

vol. ult. et FEW 2/2, 860b kòk- (a distance 

de wall. cokesante 858b). 
13 F. grisette DFL. 
1⁄4 Pour “pachi prairie, pâturage etc., v. 

ALW 9, not. 124. F. des jardins? 
15 V. Dasc., Ois. *f. dés blès, *f. dès grangn 

rousserolle des marais ou rousserolle verde- 

rolle et DFL, s. v. rousserolle, *contrufézant d' 
grins id. — Les rousseroles (Acrocephalus) 
sont une famille d'oiseaux très voisine de celle 

des fauvettes. V. encore n. 19. 
16 Quid? Comp. ‘rossignol de mur’, 'r. de 

muraille’ rouge-queue (not. 74, B)? 

17 Pour *nochére gouttière, v. ALW 4, 52a. 
Espèce”? 

18 V. DFL +f. d'Espagne f. babillarde (B 4), 
Wisimus et Dasc., Ois. id. 

19 Ces deux désignations s'appliquent aux 

rousseroles. V. DFL *contrufêzant d'éwe 
rouss. aquatique, tc. d’ maras’ rouss. phrag- 

mite, *pitit c. d' djoncs rouss. effarvate ou des 
roseaux, et comp. WisiMUS +f. du marasse 
rouss. aquatique, *f. du djoncs rouss. phrag- 
mite. | 

20 V. encore BASTIN, Ois. *pékét espèce de 
fauvette qui vit dans les genévriers [= ?]. Pour 
*pékét (fruit du) genévrier, v. vol. ult. et FEW 

8, 159b *pekkare. 

?! Plusieurs rép. viennent de la q. 541, oü 

le mot a été fourni avec une définition, ou 
avec une précision permettant l'identification 
(v. tableau). 

22 FEW 15/2, 107a, ou on ajoutera les 
mentions belgo-romanes. 

23 FEW 6/1, 550a Maurus (e Vògel), ou 

on ajoutera le t. 'verte-et-maurette'. 
24 [jttéral' “bleu lignereuil': pour 'L' li- 

notte, v. not. 63, A, 7. Comp. «linotte bleue» 

a «linotte grise/blanche/rouge» (= linotte: 

not. 63) et à «linotte jaune/verte» (= verdier 
ou bruant: not. 64 et 67). Ajouter "bleu ligne- 

reuil' FEW 5, 369a linum. 
25 Littéral' 'gratte-escouvée (ici feuillage, 

menues branches...)", d’où 'escouvée'. Biffer 

liég. *houvéye accenteur mouchet du FEW 16, 
256a *hüba, et classer les deux t. FEW 11, 

322a scôpare, où figure Jupille *heuvéye 
feuillage du houblon sur les perches. 

26 V, DL *roüpéye (G: Condroz; F), f., f. 

d'hiver; *roupire (G; L 87), f., sans doute le 

méme oiseau et Scius *roupéye f. ou rossignol 

d'hiver. HAUST, Le. rapporte la proposition de 
Behrens: rossu pectu, ce qui n'est guère 

satisfaisant pour le sens. FEW insére le mot 
au vol. 21, 232b. — Comme les précédents, le 
t. doit étre lié au mode de vie du passereau; 
on en rapprochera Gleize *roupéye, f., friche, 
etc. (cf. REM., Gloss.), lequel est classe FEW 

16, 735a roppen (arracher) et on expliquera 

+r, accenteur mouchet par «oiseau qui vit 
dans les *r. friches, etc.». 

27 V. WisiMUS *fäzon a. m.; ‘grand f. d 
môtagnes accenteur alpin. Étym.? 

28 Rép. approximatives: 1° *loüdène D 68: 
v. not. 68 ROUGE-GORGE, B, 2, et comp., pour 
l'évolution du sens, Giv. lotite (cf. * lode, not. 
68, B, 1) petit oiseau du genre fauvette, inséré 
FEW 21, 232b; — 2? *lignéte Ma 53: v. not. 

63 LINOTTE, A, 2. — Ajouter, d'après MAES, 
*mouchon d' póré, littéral' "moineau de poi- 
reau', accenteur mouchet; motivation? 
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79. MARTIN-PÉCHEUR 

Q. G. 534 «martin-pécheur». 

La plupart des désignations du martin-pé- 
cheur trouvent leur motivation objective dans 
son mode de vie et de nutrition. Cet oiseau 
des cours d'eau est dénommé «pêcheur», 
«pêcheur vert» ..., ainsi que «roi-pécheur» ou 
«roi des eaux». On lui attribue en qqs pts de 
Ve le nom de 'mauvis d'eau, qui convient 
aussi au cincle plongeur; à Malmedy, celui de 
‘marteau d'eau'. On lui donne affectueus! le 
prénom Martin, qui entre dans la composition 
de “martin-pécheur". Les lacunes, nombreuses, 
s'expliquent par la rareté de l'oiseau en Wal- 
lonie. 

A. 1." a.'pécheur': D 58; H 49 (souvent; 
ou 'roi-p."), 53 (id.); L 4; Ma 19, 39 || b. 'vert 
pécheur'? : vèr p. Th 43, 64, 82; Ph 84; Ne 44 | 
vér p. Ma 1 (rare ici) | vér p. Mo 58; Th 25, 29, 
62, 72; Ni 1; Na 130; Ph 6, 37, 69; D 136; W 
13, '42; L 19, 29; Ne 47, 51; Vi 8 | vér p. Ph 
'21, 45; L '32; Ve 1, 6 | vèr p. Th 53, 54; Ve 
40; B 2, ‘3, 28; Ne 14, 20, 33, 60 | ver p. W '9, 
10 | var p. Vi 13, 27 || c. 'martin-pécheur': v 
ci-dessous, B, 1 || d. 'roi-pécheur': v. ci-des- 
sous, C, L. 

2. *péh'ré?: pèhré L '3, '8 || *péskia*: pès- 
kya Th 72. 

3. *rapèheû: 
Defr.), 66. 

B.5 1. '*mártin-pécheur'" ...: martè S 13; 
Ch 33 (m. seul), 61, 63; Th 24; Ni 72, 107; Na 
'20 (-é”), 107 (L. Verhulst; v. 'roi-p.”), 109, 
116, 127; Ph 33; D 7; H 21; BA, 6, 7, '14, 15, 
22, '32 (-ë.); Ne 9, 26 | már- D 34; W 59, 66; 
H '39, 69; Ma 19 | mór- L 101 || "*martin- 
pécheur' ...: martë To 13, 24, 28, 39, 58, 73, 78 
(-a-), 94, 99; A 1, 28, 37, 50, 55; Mo 1, 9, 20, 
23, 64, 79; Ch 4, 16, '64; Th 46, 73; Ni 33, 39, 
61, 93; Na 49; Ph 15, 42, 53, 86; Ar 1; D 25, 
40, 46, 110, 120, 123; B 11 (rare), 33; Ne ’5, 
24, 63, 69; V12, 18, '21, 22, 25, 38-43 | -6, A 7; 
Ne 49 (-é" ou -è), 57, 76; Vi 16 | -é" Ni 26, 28; 
Na “15 |-é Ni ll. ` 

2. *mártinét*: mártiné L 7 (ou -ni). 
3. *mártini?: martini L 7. 
C. 1. '*rwé-pécheur'!? ...: 

rapéhé L | (C. Déom et 

rwè Ni 17, 20, 

85; Na 1, 19, ‘20, 30, 69, 79 (et, arch., p. ó 
rwè'!), 84, 107, 112; Ph 61, 81; D 38, 64, 81, 
94, 101; W 1, 3, 8, /36, 63; H 1, 27-68; L 113- 
116; Ve 1; Ma 2-9, 36, 46; Ne ‘23 | rwe Ni 2, 
‘5: Na 23 | rwa Ni 112. 

2. '*rwé d'eau", "trwa --12: rwé d éw Ph 79 
| rwa d yô S 1,19 | --- d éy S 29. 

D. '*mávi d'eau? ...: mavi d ëw Ve 31 | 
móvi --- Ve 32 | mòvi d èw Ve 24. 

E. *vért ma d'éwe!*: vèr ma d êw My 1 (J. 
Bastin et avec ?, H. Cun)! 5. 

! Pour ‘pêcheur’, v. not. 187-9 et noter 
les var. suivantes: 1° dans le trait! du suff. 
-atóre: ër Gë dans 'pécheur' pêcheur) A 
50; Ch 16; Th 46, 72; Ni 11, 20 (sauf Ard.: 
-&), 26, 39, 85, 93, 107; Na ‘15, 109, 127; Ph 
45; D 46; W 3; H 69; B '14, "32, 33; Ne 5; Vi 
“21; inversement -œ (-ér) B 2, ‘3; -ër (-&) Vi 
43; -èr (-&) Mo 1, 23, 79; Vi 2, 16, 22, 37, 38. 
Noter l'opposition: marté" pésér, rwè pèsé Na 
‘20; — 2° dans le trait! du mot entier: péÿér 
(pèsé) Ph 37; D 25. Noter que pés- dans 
"pêcher" et dér. est attesté dans le voisinage de 
ces deux pts; pésér (pèse) D 123; Ne 63; péser 
(pèsé) B 33; — pèsër (péské&) Mo 9; pésér 
(pèské) S 13; pèsé (péské) A 37; pèsèr 
(pèké) To 73; Mo 20, 64; pèsèr ou pèké 
(péké) To 94; pèsër (péké) To 13; pèsèr 
(pèsé) To 28. La plupart de ces variantes 
dénotent l'influence de la désignation fran- 
çaise sur les formes w. Addition: pété Ph ‘21. 
— Le sens 'martin-pécheur' est attesté pour 
la, b, d sous FEW 8, 58la piscator; pour 1 
c, v. n. 6. 

? DL “vèrt pèheür (Stavelot), BALLE *vêrt 
pécheü, BAL *vért pécheü, HAUST, Chestr., 
Mass. *vért pècheti, LIÈG. “vart pichière (< 
-átor). FEW, Le, mentionne aussi le t. pour 
Charleroi. 

3 Dimin. de *pèheü (-atore + -éllu) 
DL. FEW 8, 579a piscari mentionne le 
t. pour Roclenge; classer plutót sous pisca- 
tor, FEW 8, 581b (où est mdauph. peytse y- 
rólo martin-pécheur). 
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+ Aj. *péskia pour S 27, 31, 32, d'après 
Dasc., Ois. — Pour la chute du r devant yod, 
v. ALW 4, n. 7 (à propos de mòrdrya > 
mòrdia et de *scadia correspondant de “hadré); 
porter la forme FEW 8, 581b. 

5 Littéral' 'repécheur', dér. de *rapéhi (préf. 
re-ad), FEW 8, 580a, que le DL considère 

comme le terme ordinaire a Liège. — Wart- 
burg, FEW 8, 581b et n. 5 préfère considérer 
la forme comme une altération sporadique de 
'roi-pécheur' (ici sous C, 1) [avec 'roi' dans sa 
forme arch. roy”?, cf. DL], sous l'influence de 
“rapèhi. 

6 V. FEW 6/1, 385b Martinus (sauf 3): 
'martin-pécheur' serait une réduction de 'mar- 
tinet-pécheur'. 

7 LÉON. *martin-pécheü(r), Copp. *martin- 

pécheü. 
8 V. aussi BAL “mdrtinèt. 
? La forme du suff. correspond à '-ier'; ici, 

le t. pourrait étre interprété comme le nom de 
personne Martini, -y (forme latinisée). 

19 Prrs. trwé-pècheür. 
11 Comp. frm. pêcheur du roi (1836-1858) 

FEW 8, 58la. — Ces deux mentions pour- 
raient inviter à analyser 'roi' comme un déter- 
minant dans le composé 'roi-pécheur' (= 
«pécheur du roi»). Dans cette hypothése, il 

faudrait ranger le t. sous A, 4 (si on considère 
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que *rapéheü a une origine indépendante de 
'roi-pécheur"), sous A, 3 (si on voit dans 

*rapéheá un avatar de 'roi-pécheur', cf. n. 5). 
Le présent classement se fonde sur une ana- 
lyse de 'roi' comme déterminé (= «roi qui est 
pêcheur»): comp. 'martin-pécheur'. 

12 Copr. *rwé d'iau (ajouter a FEH), Dasc, 
Ois. *rwa d'iau. FEW 10, 370b rex. 

13 Brong 'merle d'eau’: v. not. 72 MERLE, 
A. Le sens 'martin-pécheur' est relevé par 
DFL, mais pour DL, le méme t. désigne une 
autre espéce d'oiseau aquatique, le cincle 
plongeur ou merle d'eau (Cinclus cinclus): 
porter les deux sens FEW 16, 496a maew. 

14 Littéral' ‘vert mail d'eau', appellation 
motivée par le mode de chasse du martin- 
pécheur: lorsqu'un poisson approche de la 
surface, il plonge verticalement dans l'eau 
sans se servir de ses ailes et remonte aussitót. 

Comp. ViLL., Suppl! «mat d'aiwe» sarcelle; v. 
encore le sens ‘balbuzard’ de ce mot (not. 87, 
5". et FEW 21, 236a). Porter le t. avec tous ses 

sens FEW 6/1, 119b malleus. — Comp. 
encore la motivation de "marteau d'eau? libel- 
lule (not. 154, K). 

15 V. encore *vérdé, *vérdin d'éwe martin- 
pêcheur GRANDG. (d’après Bailleux). Les deux 
formes sont insérées FEW 14, 513a viridis. 

80. ENGOULEVENT 

Q. G. 518 «engoulevent». 

Le plumage gris-brun, strié de fauve et de 
brun foncé, qui permet à cet oiseau crépuscu- 
laire de se confondre avec le sol, son vol lourd 
et hésitant, lorsqu'il est dérangé dans son 

sommeil, ses cris bruyants, son bec court et 
large et son gosier énorme, lui permettant 
d'engloutir en plein vol les insectes dont il se 
nourrit, ont valu à l'engoulevent d'étre appelé 

«crapaud volant» et «oiseau-crapaud». 
Les lacunes et les confusions révèlent que 

l'oiseau est rare ou mal connu dans de vastes 

régions du domaine. 

A. «crapaud volant»!. "*volant crapaud' ...: 
vòla B 2-9 | volà" Ve 1, 32 (ou -à), 34 || * volant 

rabó: vólà rabó Ve 37, 39; My 1 (ou -a"), 2-4 || 

‘crapaud *volant': vólà To 99; A 7 (?), 28, 60; 
Mo 23; S 31; Ch 63; Th 24, 54 (arch.), 64, 73; 
Na 1, 30, 59, 84, 116, 127; Ph 16, 42-54, 79, 
81; Ar 1-2; D 7, 58, 72, 101, 132; H 46; L 1 
(C. Déom), 113; Ve 35, 40-44; Ma 1, 9, 19, 24, 
36, 39, 51; B 12, 21-23, 28-33; Ne 4-31, 39, 49, 
51, 63, 76; Vi 16 (-a.), 25-35, 47 |-a, L 66; Vi 
8, 13 |-a" Ve 24 | -an Vi "21, 22 | -G H 37, '42. 

A”. "oiseau-crapaud'? D 64; H 68; Ve 6; 
Ma 20, 29, 40. 

B.3 *égolevint, *agoulevint: ègòlvé Na 109 
(et 1.-d. ruwal dez ~) | agul- D 110 || *angou- 
levant ...: ágadvà Vi 37 | ågulvå W 66. 

C. “plake (fém.)*: plak Ne 51 (à cause de la 
facon lourde dont elle se pose; ou A”). 
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! DL, Wisimus * volant crapó; DFL, LEON., 
BALLE, BAL, Dasc., Ois., COTT., REN., Li£G. 
*crapó volant, HAUST, Chestr. id. [ô]. On ne 
trouve *volant rabó ni chez ViLL. ni chez 
Scius. — V. FEW 16, 363a *krappa (seul' 
‘crapaud volant'; ajouter ‘volant crapaud’) et 
15/2, 41a *butt- (Stav. volant-rabó [lire: -ó]). 
— Sens fig.: ‘femme laide et mal attifée' Ve 40 
(MT Counet). 

? Ajouter les attestations w. pres de la men- 
tion béarnaise, FEW 16, 363a. Pour ‘oiseau’, 
v. not. 4. — La formation du mot est compa- 
rable à celle de 'choue-souris' (v. not. 43). 

3 Littéral' 'engoule-vent'; v. FEW 4, 309a 
güla. Les deux premiéres formes sont vrai- 
semblabl' indigènes. 
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+ Déverbal de 'plaqu(i)er' à ajouter FEW 
16, 627b, mnéerl. placken. 

* Rép. approximatives: 1° *rálé: ralè H ‘28. 
Par confusion avec le rale (DL *rálé (H, F) 
rale; FEW 10, 84a *rasclare), qui posséde, 
comme l'engoulevent, une livrée alternée de 
noir et de brun et qui niche, comme lui, à 
méme le sol; — 2° *gobe-mouches: góp mais 
Ph 15. Autres dénominations à la not. 74 
ROUGE-QUEUE, G; — 3° *arondéle dé" k'mi- 
néye: aródél dé? kminéy To 2. V. not. 68, 
ADD., a; — 4° *arbaléte: arbalèt A 37. V. 
not. 68, ADD., B (martinet); — 5? *spiéwe: 
spyèw L 2. V. not. 55 ÉTOURNEAU, B; — 
6° *cok lévi: kòklèvi L 45. V. not. 58 COCHE- 
vis, A; — 79 *var-gózó Vi ‘36. V. not. 102 

| RAINETTE, B, 

81. PIC (carte 50) 

Q. G. 527 «pic; épeiche». 

La partie centrale et occidentale du do- 
maine w. conserve le t. 'espoit', emprunt ancien 
au francique *speht et donc archaique par 
rapport au fr. épeiche (afr. espec), qui procéde 
d'une réfection ultérieure. 
À l'est et à l'ouest de cette zone, on connaît 

divers composés du t. verbe (“bèque', 'pique', 
"rape", 'fore' ...) + complément (*fé ..., "fer, 
"pal", "bois"). 

En général, on ne fait pas de distinction 
entre les deux espèces les plus communes: le 
pivert (Picus viridis), grand, au dos vert et au 
cráne rouge, et le pic épeiche (Dendrocopus 
major), plus petit, au plumage varié de blanc, 
de noir et de rouge. V. toutefois les définitions 
et les précisions dans les notes. 

% ALF 1669: ALLR 175. 

A. ‘espoit'!. a. *spwé, “spwa, *spoá...: 
spwé Ch 33, 61, 63, '64; Th 24, '32; Ni 1, 20 
(Ard.), 26, 28, 36-80, 93-107; Na 1, 6, 22-135; 
Ph 42, 45, 53, 54, 79; D 7, 15, ‘17, 25, '26, 30 
(J.H.), '32, 36-40, 58, 68-94, "103, 113; W 59; 
H 37, 38, '39, '45, 53, 69 | spwe Th 53 | spwe 
Ni 11 | spwa Mo 23; S 19 (et sp), 31 | spa A 
37; S 29; Th 72 | sp A 2 (ou -4,); S 1, 19 | 
spu S '32 | spá, A 2 (ou kuyu d bó), 7 || 

b. *épwa, “èpwo...: ép,wä A '13 | -owa A '18 | 
èpwò A 28 | répóa To 43. 

B. 'béque- (pique-, tape-, fore-) -- complé- 
ment’. 1. *bétche-fék, ---fè, ---fié?: bec fèk 
Ni 2, '5 (bèk) | --- fœ Ni 19 (bed) | --- fè Ni 20 
(beč), 85; W 1 (fé), 3, “8, 10, 13, 30, 35, 739, 
'42, 52, 56, 63, 66; H 2, 8, 21, 27 (fe), 28 (fè); 
L 7, '8, 45, 61, 87 | --- fyè Ni 6, '9, 17, 26, 28 
(fiyè); Na 23. 

2. *bétche-fiér, --- fiér, --- fièr3: bèt fyér H 
‘45, 46; L 1, 101 (bèk) | --- fyér H ‘42, 49, 50; 
L 19, 94 (bèk), 106, 113. 116; Ve 26 (bèt), 34 | 
--- fyér L 29, '32, 43, 50, 66; Ve 1-24; My 3| 
--- fyér L 4, '14. 

3. *bétche-pà, --- pa, --- pò": bèë pa Ve 31, 
35-44; My 1, 3, 4; Ma 2, 20; B2, 3, 4, 5, 7, 9, 
12, ^14, 15, 16, 20, 21-24, '26, 30; Ne '18, 27 | 
--- pa, på D 34, 64; H '66, 68, 77; L 113, 116 
(à C.-la-Tour); Ma 3-19, 24, 29 (bèr), 40 (id.), 
42, 51 | --- pô H 67; L 114; Ve 32 | --- pò" D 
132; Ve 32 (ou pó selon enq.); Ne 20, 31, 32, 
33 (H. Bigonville; v. 4), 39, 44 | --- pó Ma 39, 
43; Ne 26 | --- po? Ne ‘23, “38 | --- pò D 46, 
‘74, 103; Ma 1, 35. 36, 46, ‘47, ‘48, ‘49: Ne 4, 
'5, 9, 11, '12 (bèrbèd), 14, 15, 16, ‘17, 24 || 
*pike-pâ: pik pa Ma 53. 

4. "*bètche-bois', '*béke ---'6: bec Th 72; 
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“pwè, *ipug, "apod, “épwi, “pwa 
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* *roüje-bounet 

| bonis mms ndi m 

Ph 61, 79; D 94, 136; H ‘42; Ne 33, 51, 60; Vi 

8-16, 22, 27, 38, 43-46 (ou bèg) | bég Th 46, 

64; Ph 37, 45, 69, 81-86; Ar; D 110; Ne 69; Vi 

18,721, 25, 35,736, 43-47 | bèk To 2, 27, 37; A 

1, 20; Mo 1, 17-23, 41-58, 79; S 1, 19-31, 36 
dad) 37; Th Ee, (bek) | bèg To 7: $13; Th 25, 

29, 43, 54, 73, 82 | bé/ig [«avec -é- très fermé»] 

To 6 | byèk To ‘71, 99; A 50, '52, 60 | b;ek To 

78 | byèg Mo 37 | byeg Mo 64 | b;ég To 94 || 

**pike- (de) = pik Na 19; Ph 6 (pik); B 4, 

5 (M. Rinck), 6 | pig D 110, 120; Ne 63 (--- di 

b.); Vi 2 || "*tape-bois'*: tap A 12 || "‘fore- 

bois'?: f ke 76. 
C. 'foreur (de bois)". *foreü?: für& B 28, 

33; Ne 33 (rar), 39; Vi 1319. 
D. 'pic': pik A 12; S 6, 10; B 22, 33; Ne 49, 

57, 63, 76; Vi 16, 37 | pik Mo 9 | pik Ph 16 || 

Lena (ou *pique-pique"?): pik pik Mo 41 

(qqfs) || "pic vert: pik vèr To 24; D 129 | 

--- yyer To 48 | =-- vyèr To 58 | pivèr To 73; 

Ni 33; Ph 15 | pivyér To 99 | -vyér A 55 || "pic 

épeiche": pik épès To 94. 
E. *couyu d' bó!! ...: kuyu d bó To 28 | 

--- du bó A 2 (synon. de A). 
F. *bérjotin!?: bérzoté A 60 (= épeiche). 

PERET) NE 
a Fu EE 

G. *roüje-bounet!?: réi? bune A 60 («grand 

pic vert»)!*. 

! Précisions relevées par l'enq.: le mot dési- 

gnerait spécial! le pic épeiche à Ni 26; Na 23; 

Ph 79; D 94; H '45; S 19, 31; le pivert à S l, 

29 (mais v. ci-dessous, CARL. 4); Th 72 (plus 

gros), 53 (gris jaune); Ni 20 (Ard.), 26, 28; Ph 

42, 45 (mais v. ci-dessous, BALLE). D'aprés les 

sources livresques: PIRS., LÉON., BALLE, BAL 

+spwè pivert, Copp. tspwè, +spwa (ajouter la 
seconde forme a l'EH) id. ou pic épeiche, 

DELM. *spwa pivert, DEPR.-Nop. +(è)spoii id. 

ou pic épeiche, mais Dasc., Qis. pic épeiche, 

CARL! *spoü «épeiche, espèce de pivert», 

Corr. *spoü pivert et pic épeiche, etc.; FEW 

17, 176a, frq. *speh(t). — Des adj. permet- 

tent de préciser qu'il s'agit: 1” de l'épeiche: 

+p'tit spwè, *rodje spwè Na 84. Le croupion et 

le dessous des ailes de l'épeiche sont rouges; le 

mále a aussi une tache rouge sur la nuque. 

Comme le dessus est noir, semé de taches 

blanches sur les joues, le cou, les épaules et les 

ailes, on le dénomme aussi *spwé taboulè 
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BALLE (sans définition), *djoli spwè (Namur) 
GRANDG. L'adj. *taboulé, propr' 'tacheté (p. 
ex. d'une vache); moutonné (du ciel) BALLE, 
est inséré FEW 23, 188b (d'aprés BAL), non 
loin de son synon. plus oriental *tabaré (188a), 
cf. DL s.v. Pour *djoli au sens ‘tacheté’, v. 
FEW 16, 285b jòl; — 2* du pivert: “gros 
spwe D 38; *vért spwè (Namur) GRANG.: 
*spwé couroné Th 24; -e Th '32, 53 («variété à 
capuchon rouge»). Le pivert a le cráne rouge; 
— 3° du pic noir (Dendrocopus martius): 
*gnür spwè H 69. V. aussi les n. 10, 13. — 
Expr.: *mi p'tit spwé di bwé! mot d'affection 
pour un enfant Na 135; *i n'ést nén pus gros 
k'in spwé d'un enfant qui ne mange pas Ph 54. 
— Croyance: “li spwè bétchtéye; adon i va 
veüy si l' trå n'èst ni oute dù l'abe ['si le trou 
n'est pas outre de l'arbre'] Ni 20 (Ard.). 

? V. DL “bètche-fè (“fè = ?), s.v. *bétche- 
fiér. FEW 1, 307a beccus livre, d'après 
DEFR., Faune, une attestation lux. bèche-feu, 
qui se rattache au mème t, Wartburg inter- 
prète le deuxième élément en 'füt' (< füstis, 
FEW 3, 915 sv.); incompris, le mot aurait été 
réinterprété en "fer, d'ou "bèque-fer' (v. n. 
suiv.). Les données de l'EH montrent que la 
localisation de DEFR., Faune est erronée: la 
prov. de Luxembourg connait "bèque-pal'. Par 
ailleurs, l'explication de Wartburg ne peut 
s'appliquer a la zone concernée, ou la forme 
de "fit" serait "fw ou */u, ce qui rend impro- 
bable une confusion avec "fer" *fiér... — On 
préfère analyser le second élément des formes 
classées sous 1 comme le représentant de 'fic' 
(FEW 3, 496b-497a ficus), mot qui désigne 
diverses espèces de chancres et de tumeurs; 
fèk Ni 2, '5 semble appuyer cette proposition. 
Le sens du composé serait propr' "oiseau qui 
béquette le chancre de l'arbre’. Pour les var. 
en -é, v. aussi *pwérfé panaris (composé de 
'fi, FEW 3, 497a et vol. ult) et *mávé 
‘mauvis’ merle (not. 72, A); les var. en -yè 
résulteraient d'une diphtongaison ultérieure 
de ce -é. — Expr.: tine linwe come on bètche- 
fé; d'où “on b.-f. enfant bavard et effronté 
L 45. La langue du pic est longue et vis- 
queuse, ce qui lui permet de capturer les insec- 
tes dont il se nourrit. 

3 DL *bétche-fiér (et expr. *ovrer come on 
^ avec acharnement), BASTIN, Ois. *b.-fiér 
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(qqfs; synon. de “bètche-pò). Le t. n'est pas 
nécessair' lié au précédent (FEW; v. ci-dessus, 
n. 2). Une croyance ancienne prétend en effet 
que le pivert connait une herbe merveilleuse 
qui lui donne le pouvoir de couper le bois le 
plus dur, et méme le fer: v. ROLLAND, Faune 
II, 62-63. — A Ve 39, où le terme ordinaire est 
*bétche-pà, bétche-fiér a été connu comme 
nom de personne, cf. l.-d. “hé bètchefiér 
REMACLE, Parler 297. 

+ VILL. et SCIUS, BASTIN, Ois. *bétche-pá (et 
expr. *ovrer come on ~). Propr' 'béque-pal'; 
FEW 1, 307a. 
SA D 132 et à Ne, pò, po correspond 

littéral' à "pot"; y a-t-il eu influence des t. dont 
le second terme est 'bois' (= bò au s. du 
domaine)? A Ve 32, la brève est régulière (cf. 
ALW 1,95, n. 2). 

* Pour 'bois', v. vol. ult. — Le t. (souvent 
analysé en "bec-bois', cf. les graphies des glos- 
saires) est dans HAUST, Chestr. *bétche-bwe, 
Mass., LIÉG et Gloss. S'-Lég. *bétche-bo, Copp. 
id. (ajouter à l'EH), DEPR.-Nop., SiG., DELM., 
CARL. *béke-bo, BOURG. *béke-bó, REN. 
*biéke-bo... Sens figurés: ‘surpris, déconte- 
nancé' S 29; “homme peu intelligent, niais’ Mo 
20. V. CARL.! "niais, lourdand', BOURG. ‘naïf, 
niais’, REN. 'dadais, nigaud, etc", DEPR.-No». 
“personne d'une intelligence médiocre’; — ‘in- 
trus, personne d'une curiosité importune’ S 
31; — *in p'tit bétche-bo enfant qui veut faire 
un ouvrage au-dessus de son áge D 136. 

7 DFL; ajouter BALLE *pique-bo pic vert 
(ou, plus souvent, *spwé). FEW 8, 459b - 460a 
*pikkare. 

* FEW 13/1, 104a tapp-: frm. tape-bois 
pic épeiche. 

? Aux pts en italique sous C, “foreur" est 
déterminé par "de bois — Haust, Chestr. 
*foreü (ou, plus souvent, *bétche-bwé selon 
Goff.), DEFR., Faune id. et *fore-pà (sans loca- 
lisation). Dér. en '-eur' de 'forer' et composé 
"fore-pal'; FEW 3, 699 a et b forare. 

19 Autres rép.: *pike-fôre L 39 (sans doute 
"pique-fore"); — * pique-«béy,» A '10 (où «bé,» 
= 'béque'?) — Distinctions de sens et espé- 
ces: *lés bétche-pó s'aclapét [se collent (au 
tronc)] èt i pikèt é bur [dans le tronc; pour 
*bur tronc, v. vol. ult. et FEW 15/2, 3a bük]; 
“lès spwès sont pus gros ét i forèt D ‘74; — 
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à Ve 34, on distingue le “p'tit bètche-fiér | quelle serait la motivation d'une telle appella- 

[épeiche] et le *grâ"d --- [pivert]; — à My L, le | tion. 

*vért bétche-pá [pivert], le *gris --- [épeiche?; 13 Comparer 'spoit couronné (n. 1): le pi- 

DFL traduit par ‘pic cendré'] et le *neür --- | vert a une calotte rouge. Ajouter le mot FEW 

[pic noir]; — à B 9, on connaît le *neür | 24, 44a abonnis ou 10, 535a rübeus. 

bétche-pá à rodje tiésse: le pic noir a en effet 14 Ajouter, d'aprés les sources livresques: 

une calotte rouge. 1? Sic. *bosquét pivert. Le mot est classé 

11 Littéral' "couillu de (du) bois’, où "couillu' | FEW 15/1, 200b *bosk-; — 2° DFL *grosse 

signifie propr! ‘cheval entier, étalon”. Porter le | gripéte pic W 1, par référence à la *gripéte 

composé sous FEW 2/2, 888b cóleus et | grimpereau (cf. not. 92 AUTRES OISEAUX, SOUS 

comp. Yonne, Aisne, Meuse poulain pivert, | 5°); — 3° DFL *crine-corá pivert L 75, qu'il faut 

lorr. poulein de bois [...] FEW 9, 541b pül- | probabl' analyser 'crisne-coral': pour *criner 

lus, et n. 45: «Le cri du pivert ressemble au | grincer, v. DL et FEW 16, 392a *krisan; 

hennissement du cheval»; cf. en effet Rot- | pour *corá, -å cœur de chêne, ici en fonction 

LAND, Faune 2, 61. — Le t. 'couillu de bois! a | de sujet, v. DL (d'aprés GRANDG.) et FEW 

aussi été recueilli à A 7, avec la définition | 2/2, 1171b cór. — Mons «bèchot» (FEW 1, 

«espéce de geai qui fait entendre comme un | 307a) est un fantóme; Sic. donne bécbo (qui a 

hennissement» (v. not. 53 GEAI, n. 9). été mal transcrit), DELM. béquebo, -bois V. ci- 

12 Classer à la suite de Charleroi, LLouv. | dessus, B, 4. — Mimologisme: le gros (pivert) 

“bèrdjot chien de berger, FEW 14, 335a | dit “bèbèle, jamés püs!; le petit (épeiche) 

*vérvécarius? On ne voit cependant pas | ttchouk, tchouk, tchouk! Na 30. 

82. COUCOU 

Q. G. 511 «coucou». 

Partout "coucou'!. Le méme t. intervient | printemps (le beau temps). */ n'est máy li dih 

dans la désignation de plusieurs plantes: v. | d'avri kil’ c.n’ l'àáye dit H 67; --- máy avri si l 

vol. ult. c. n' l'a dit L 113. V. Rem., Gloss. “1 n'èst may 

i: ; — lu traze d'avri su l’ c. n' l'a dit (var. --- jamès l' 

€ ALF 1520; FEW 2/2, 1453b cücülus. traze --- ku Ü c. n' l'Aye dit et DL "On 'é-st- 

*coucou ...: kuku en général!, mais kukù | èn-avri E si l' c. nèl dit; — * E mwés d'avri, l'c. 

No 3; To 48, 94; Ar 2 | kükü To 7; Ma 24 | | èl dit H 37; + El twès d'avri, l' c. l' dit. Ni 90 (le 

kūku A 37; Mo 42 | kukū No 1, 2; To 28; | 3 avril, il crie pour la première fois); — * El c. 

Mo 20; S 13; Ve 37, 39, 40 (Francheville); My | a cá"té, i va fé bió Mo 37; * El c. cante, on 

2; B 4, 72. p e us 
[Pè] couri à piès [pyè”] dèkès ['a pieds dé- 
chaux’ à pieds nus] A 12; Ze * Ti ravises li 

ï Nombreuses lac.: le nom ou l'oiseau ne | c., t'as pus d' bètch ki d cou H 67; +H [il] èst 

sont pas pour autant inconnus en ces pts, mais | come li c., il a pàs d’ bètch ki d' cou W 1. V. 

Deng. (J. Haust), jugeant la forme kuku peu | BAL */ ravise li c., il a pus d bètch ki d’ cou. 

intéressante, a trouvé inutile de la retranscrire | Comp. not. 56 BERGERONNETTE, n. l; le cou- 

pour tous les pis ou elle était connue. cou, “k'a pus d' guetiye ki d cou, ne couve pas 

2 À To 24, *coucou serait synon. de “cat | ses œufs W 1. — Pour ‘pain de coucou’ nom 

uant: v. not. 83 HIBOU, +A. — *El coucou va | de plante et ‘pain que le paysan rapporte chez 

punde [pondre] dèvins [dé*-] l nid dès-ôtes S 6. | lui d'un déjeuner fait dans les champs’ (aussi 

— Spots: 1° le chant du coucou annonce le | ‘pain d'agace' ...), v. vol. ult. et références de 

la not. 52, n. 2. 
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83. HIBOU 

Q. G. 505 «hibou». 

Trés souvent, un seul mot désigne indiffért 
tous les strigidés. I] n'y a d'ailleurs pas de 
fondement scientifique dans la distinction 
commune entre hibou et chouette, et c'est une 
habitude propre au fr. que de séparer les 
rapaces nocturnes selon qu'ils ont (hibou) ou 
n'ont pas (chouette) d'aigrettes de plumes des 
deux côtés de la tête. Ce critère ne semble pas 
opératoire en patois. Par contre, il n'est pas 
rare qu'on considère hibou et chouette comme 
le mâle et la femelle d'une espèce unique; v. 
DL et notations recueillies par l'EH, ainsi que 
les désignations du t. "chat de “ma(w)ouche', 
‘duc de *(h)oulote', où “ma(w)ouche, “(h)ou- 
lote sont spontanément glosés par ‘chouette’. 
On rassemble dans la présente not. un 

groupe de désignations qui sont apparues plus 
souvent pour traduire hibou que pour traduire 
chouette; la syll. initiale ka-, ča, ša- qui les 
caractérise est interprétée en 'chat'. Parmi les 
autres désignations du hibou, certaines sont 
d'origine onomatopéique (*c/ou(k), etc. et 
sans doute *tchaou); d'autres sont empruntées 
au francais. 

* ALF 1502. 

Ai l. a. *cawan, *cawéyon, *cawió?: kawò 
A 55; Th 5 | kawéyó To 6 | kawyó Mo 37 || 
b. *(Ochat-u(w)ant, *cat-(L')-u(w)ant? ...: ča uà 
Th 72 | --- uwà Ch 63; Th 24 (ou *tchat-d"- 
maoüche) | $a uà Ne 57 (?) | ka uà No 1 (ou 
-à); To 13, 37, 58 (ka), 99; A 12 (-a,, ou ibu 
selon enq.), '20, 28, 37, 44, 50, '52; Mo 64 | --- 
u,l To 94 | --- u„à No 3; To 2 (kò) | --- uwà 
To 27 (-éà), 28 (terme générique), 39, 48, ‘71 
(ou Hat), 73 (-à), 78 (kà); Mo 9; S 10 (amd) | 
ka,uwa A 1 (terme générique) | ka 1 u(w)à A 7 
| --- më A2: 6 (?). 

2. “tchat-cornu, *cat---*: ča kórnu S 29 | 
ka --- Mo 1, 17, 20 (-ar-), 23, 41-58, 79; S 1, 
19, 31-37; Th 2. 

3. *tchat-fó, *cat---5: ča fò Ch '2, 4-26, 28 
(= ? Ni 1 (= chat-huant), 33 (plus gros que 
le hibou; dans les clochers), 90, 112 | ka --- Th 
14, 25. 

4. *tchat-d'-maoüche?: da d maus Th 24. 

5. *tchét-d'-nut': čè d nut Ve 1 (synon. de 
haipral du bwè [chouette hulotte, chat-huant] 
Wis.); Ma 297. 

B. *cloü(k), -ou- (masc.)?: Hat To 48; A 
'10 |-a To “71; A '18 | kid A '13 | kluk To 
43. 

C. *heüló?: kélò Ch 27 (Fd Phil., v. ibai). 
D.'? 1. '*duc (de hulotte): duk Ph 61; D 

38 (ou gra duk), 40 (grand duc), 72 (aussi pour 
'chouette'); H “28 (ou hulotte’), 69; Ma 3, 4, 
9, 39 (?, aussi pour la chouette), 42 (pour le 
gros hibou), 46; B 12, 28, 30 (?); Ne 9, 14-16, 
20; Vi 16 (aussi pour la chouette), 27 (id.) | 
dék H 21 (on croit que ~ et ‘hulotte’ sont 
mále et femelle); Ne 32 (aussi pour la chou- 
ette). 

2. *grand-duc: gra duk Ph 37; D 38 (ou 
duk); Ma 24 (grand duc); B 22 (variété de iba) 
|| *gros-duc: gró duk D 25. 

E. *hibou!!: hiba D 136; H "26, 37 (-i-), 38 
(passe pour être le male de la "hulotte'); L 2, 
39, 61, 66, 106, 114 (?); Ve 40; Ma 1, 20, 39 (?, 
v. duk); B 11, 28, 33; Ne 16, 49, 51, 60, 76; Vi 
18, “21, 37-46 || *ibou: ibu No 2 (-a1); To 7, 24; 
A 12 (Ch. G.; v. A, 1); Mo I (chouette); S 13 
(aussi pour la chouette); Ch 27, 43, 72; Th 29 
(id.), 46, 73, 82; Ni 36, 38; Na 129 (?); Ph 84; 
D 110, 120-132; B 22-27; Ne ‘22, 44, 65; Vi 2. 

F. *oühe d’ hyèyire [ardoisiére]: &hë d yéyir 
B 512. 

! V. FEW 2/1, 548b-549 cavannus. Les 
constituants du t. "chat-huant résultent d'une 
réinterprétation de "chouan' (ici la; aboutisse- 
ment régulier de cavannu), duquel dérive- 
raient aussi, par réduction, "choue (cf. 'choue- 
souris' chauve-souris, not. 43) et son dér. 
‘chouette’ (v. sur ce mot not. 84, n. 17). Sur la 
question étymologique soulevée par 'choue' et 
par 'chouette', v. M.-G. BOUTIER, TraLiPhi 
30, 1992, 16-20. — La réinterprétation 'chat- 
huant' (ici 1b) expliquerait la formation ulté- 
rieure de “chat-cornu' (2), de 'chat-de-*ma- 
woüche' (4), de 'chat-de-nuit' (5) et peut-étre 
aussi celle de *1chafô (3). 
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2 V. BOURG. cát-wanw [s.d. ka wa,] chat- 
huant, Maes *ca.uwant, *caró.an. Les formes 
de To 6 et de Mo 37 sont altérées: la finale de 
la première correspond à ‘-illon'; celle de la 
seconde à ‘-eau'. — Ajouter, en emploi fig. 
*(nwar) chouan, |-à.,] méchante et sale femme 

To 37. 
3 Si on classe "chat-huant dans la not. 

HIBOU, on fera néanmoins remarquer que frm. 

chat-huant est synon. de chouette hulotte (Strix 

aluco): v. aussi not. 84, n. 3. Le sens du mot 

français doit avoir influencé les glossairistes: 

comp. Dasc., Ois. *tchat-ouwant (synon. de 

*oulote) chouette hulotte à Corr. *cat-l'uant 

chat-huant, hibou. Croyance: *cand lès cats- 
l'uwants crit'té (ind. pr. 3 pp. de ener), c ést 
signe k'i va avoür dés mórts dévé lès-anvirons 

Corr. — On notera que "huert au sens 'hóler 

a formé isolément plusieurs dérivés pour dé- 
signer les rapaces nocturnes, parmi lesquels 

'huant, -on' chat-huant, dont on trouve des 

attestations dés le 12“ s. (cf. FEW 4, 502a 

ha-). 
4 V. FEW 2/1, 549a cavannus (deux 

attestations: aflandr. et Mons) et 2/2, 1207a 

cornütus (mentions pic. plus nombreuses, 

dont aflandr. et Mons), sans renvoi d'un 
article à l'autre. Sens: comp. SIG. cacornu 

chat-huant et DELM. *cat-cornu «hibou, chat- 

huant, moyen duc, otus» à RUELLE. Mots bo- 

rains IV, 15 id. tout rapace nocturne (hibou, 
chouette, chat-huant) et à Dasc., Ois. id. 
hibou moyen duc et, par extension, tout 

rapace nocturne. Expr.: *cat cornu d' moulégn 
misanthrope RUELLE, /.c. — Faut-il expliquer 
par une mauvaise lecture de cacornu ... le mot 
afr. cacorun, m., hibou (13* s.), caecorum 

Millet 46, cacorum GdfLex, FEW 21, 238a? 

On pourrait aussi y voir l'ancétre de gaum. 

*tchükiran notam! ‘individu malingre, chétif et 

dépourvu d'appétit' LIÉG., sur lequel v. BAL- 
DINGER, Etym. 1, $875: on sait que le hibou 
est réputé maigre (ROLLAND, Faune H, 43; cf. 
aussi le sens secondaire de *houlpé not. 84, 
n. 21). 

5 V. FEW 21, 238a et BALDINGER, Etym. 1, 
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$665, renvoyant notamment au dossier cons- 

titué par R. PINON, EMW 12, 1973 [Mél. 

Legros], 291-326. Ajouter Dasc., Ois. *tchafo, 

synon. de *oulote. 
6 Pour *maouche, -oti-..., v. not. 84, F. — 

Comp. BAL *mawouche [EH ̀  A9 chat-huant, 

chouette; ttchat-n-m. chat-huant [distinction?] 

à 'hulotte' chouette; "duc de hulotte' hibou (ici 

D, 1). 
7 Aj. Sic. «chaou» [à lire čau, comp. ibid. 

«chap-chap» pour čap cap espèce de grive, 
not. 71, ADD], s.m., hibou. Le mot est rangé 

sous FEW 2/1, 549a cavannus, àvec Eure 

cahou, Pont-l'Evêque kahu, Alençon cha- 

hout, et la deuxiéme partie du mot y est mise 

en relation avec 'huer' (cf. commentaire, 550a). 

— Rapprocher plutót des mots classés sous le 

radical onom. $a-u, FEW 12, 506ab, où est 

expressément dénié le lien avec 'chahu(t)' 

chat-huant. V. aussi FEW 13/2, 364b t$au-, 
et 4, 502a hū- ('cahuer', 'cahuter' crier com- 

me un chat-huant), ainsi que 14, 14a ülü- 

lare ('cahuler" hurler, se lamenter). 

8 Comme le précédent, ce mot est sans 

doute d'origine onomatopéique. Comp. FEW 

21, 238b Ang. cloute petit duc, etc. et 239a 

Ang. clou, m., chevéchette, etc. 
9 Dér. en '-ard' de *heüler propr' ‘hurler’ 

(v. not. 19, 4). À classer FEW 14, 13b ülü- 
lare, près de Nivelles *ii/ó sirène d'usine; ani- 
mal imaginaire cherchant ses victimes le soir. 

— V. aussi "hulotte', not. 84, A. 
10 FEW 3, 196b dux. — V. LÉON. *oulote 

ou *duc d'oulote hibou [pas de distinction?], 
Scius *pitit duc «oiseau». 

11 FEW 21, 238a. 
12 Ajouter Pirs. *péwion «nom que l'on 

donne parfois au hibou», à rapprocher de 

LÉON. *péwion «insecte de la nuit à quatre 

ailes». Le t. correspond à 'papillon' (cf. not. 
139) et est à classer FEW 7, 575b papilio et 

à biffer du vol. 21, 238a. L'évolution séman- 
tique de ‘papillon de nuit, phalène’ à 'hibou' 
est simple à concevoir. — Rép. approxima- 

tive: *büjan Vi 22, littéral! "buson'. V. not. 86, 

L. 2. 
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84. CHOUETTE (carte 51) 

Q. G. 499 «la chouette “hurle,,», 500 «voilà une chouette qui a été prise au piége», complétées 
par 505 «hibou»!. 
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Pour la chouette (et en général pour tous les 
rapaces nocturnes: v. l'introduction de la not. 
83), l'enq. a relevé: un ensemble de mots qui 
paraissent se rattacher à hura; des appella- 
tions forgées à partir d'une onomatopée imi- 
tant le cri de cet oiseau nocturne. Comparer 
not. 19 HURLER (chouette); des formes appa- 
rentées au fr. chouette et d'autres à l'afr. çuete, 
suette. 

+ ALF 694; ALLR 181; BRUN., Eng. 322. 

A? 1. a. *(h)oulote, *(h)oü-? ...: hadòt Na 
84, 129; D 15, 30, 34, 46-64, 101; W 1, 10-21, 
30 (v. hupral), 35-66; H ...; L 1, 4 (v. suwèt), 
7, “8 (et suwér), 19, 35, 39 (-ot), 45, 66 (et 
Cawét), 85 (qqfs, v. hsupral), 87, 101, 106, 113, 
116; Ve 38 (v. -ét), 39 (S00, -ér 499), 41, 42, 
47; My 1 (qqfs, ou kadèt: v. ce mot); Ma 1-19, 
24, 29 (ou dè d nut: not. 83, A, 5), 35 (7. et 
kde), 36 (v. 'oiseau de la mort"), 39, 40, 42 

(pour la grosse, v. fuwer), 43, 53; B 15 | (ia, 
Ma 46; Vi 2 | ma- D '10 | u- Ni 2, 15, 6, 9, 
11-19, 20, 26, 28 (et dawèv), 39-61, 80, 85, 90 
(id.), 93, 98, 102; Na 6, 19, '20, 22-69, 99-107, 
112-127, 130 (v. suwét), 135; Ph 16 (v. sét, 
33, 42, 54, 61, 81 (plus grosse que sarèi); D 7, 
25, 36-40, 72, 73, 81 («c'est la femelle du 
hibou»), 84-96, 110, 113, 120, 123; Ma 46; Ne 
20, 69 | -ot Th 53 (?, rare, ou sanvèt) | (h)àilót* 
Ne SI | ù- W 3 (grande chouette, v. 4ró) | &- 
Ch 61 (et suwèt); Ni 17, 20 (Ard.), 107, 112; 
Na 1, 79, 109 (v. suwét); Ph 53; Ar 1 (-ot); D 
136; Ne 65 || b. “(hulote, *à-: hulót Ne 23 | 
ulòt To 2 | ü= D 132. 

2. *(h)ouléte ...: hadèt Ve 32 (499, hapral 
500), 34-40, 44; My 1-4, 6 (v. hupral); Ma 20; 
B 2-11, 12 (ou Auplà), "14 | adet Ph 79. 

A'S 1. a. *(hjouréte, *ho-: urèt Ma 51; B 
16, "17, 21, 22 (ou a+ selon enq.), 24, 30, ‘32, 
33; Ne 76; Vi 13, 16, 21, 22-47 | (f)u- B 28 | 
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a e 23, 27; Ne 49 | hô- Vi 6, 8 || 

b. *(h)uréte, +(h)eu-, +(h)è-... *heureuréte: hu- 

rèt D 101 (ou hadòt: v. ce mot) | (A)u- Ne 1 | 

u- Ne 4, 9, 24 | -at Ne 16 | hérét Ne 33, 39, 47, 

0 | (h)è- Ne 26 | à- Ne 44, 63 | æ- Ne 57 | 

hérat Ne 15 | è- Ne 14 | hérérét? Ne 43. 
2. *toüron?: 4;ró W 3 (petite chouette vivant 

dans les creux d'arbres, v. lot); H 2 (v. 

hailòt). 
B? 1. touyiye: «yiy Ar 2. 
2. touyète: «yet Ar 219. 
C. twiw!!: wiw Na 79 (masc. ou fém.?). 

D. “pofite!?: pūt S 13 (terme génér., 'hi- 

bou; chouette’), 19, 29 (et sept, 37; Th "2; 

Ni 7 (petit hibou, ou suwèt: v. ce mot), 33 (v. 

$uwèt), 72. 

E. *coütche: küč Ma 35 (et hadòt). 

F. *maouche, -oü-!?: maus Th 29-46, 53 (v. 

$awèt), 54, 64 (ou swèt) | -(h)us Th 62 | -(w}us 

Ch 63, '64 | madis Th 24. 
G.! Ï. *oupéte: «pèt B 22 (variété de 

chouette, v. urèt). 
2. *oupó: upo Ph 16 (v. «lót, sééwèt). 

3. *(h)ouperale: kupral D 64 (500, v. hu- 

lòt); W 30; H [38], [49], [53]; L 1 (v. hulôt), 

[4], 19 (v. hadòn), 29, 32, 43, 61, [66], 85 (et 

qqfs kadòt), 94, 114; Ve 1-26, 31 (ou -ål selon 

enq.), 32 (500, v. hulèt), 34 (v. hadèt), 35, 37 
(ou hulèt: v. ce mot), 39 (v. hulôt, -èt); My 6; 

Ma [20], [35] | «upral Ni 20 (Ard., ou lòt: v. 

ce mot). 
4. *houpelà ...: kuplā H 69 (v. hadòt); Ma 4 

(*houp léye come one djin); B 12 | -ő D 39. 

H. *tchawéte, *tchou-!5: dawèt Ch 61 (v. 

sawét); Ni 17 (500, v. &lôt), 28 (et ailòt), 90 (et 

adòt); L 66 (et hulôt) | ču- L 14 Q). 

I? a. *sou(w)éte, *su-!*... *suyéte: suwèt 

Ch 33, 61; L 2, 4, /8 (et hadòt) | suet Ch 72 (?) 

| suwèt S 29 (-et, et pt), 36 (-et); Ch 4, 16, 26 

Gen, 27, 28; Ni 1; Na 19, 109, 130; Ph 15, 69 

Let, 84, 86 | sé- Ph 6, 16 | siyèt S 37 || 
b. *chou(w)éte, *chu-, *ché-, "cht"? ...: Sarwér 

To 2 (500, v. ulót), 6 (-et), 7, 24 (er), 39, "71, 

73; A ‘13, 44, 50, 60 (ou sè-); Mo 37; S 10 

(-at), 13; Th 5, 14, 25, 53 (ou alòr), 72, 82; Ni 

33; Ph 37, 45 (e, 81 (et adòt); Ma 42 (-et et 

hadòt) | -(w)ét Mo 1, 9, 17, 23 | fast Ma 42 (et 

halòt) | Suèt A 1, 7, 37; Mo 64, 79 | 

«chouette» To 1 (500), 27, 43, 99; A 12 | swèt 

Mo 44 (L. Dufr.); Th 64, 73; Vi 18 | suwét A 
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28; Mo 58; S 31 | $u.èt A ‘20 | $èwèt A 60 (ou 

šu-) | ši- A '52, 55. 
J. ‘oiseau de la mort'??: ò.é dòl mwar Ma 

36 (où oiseau se dit *mouchon: not. 4, B)?!. 

t Présentation: on fait figurer dans le ta- 

bleau les var. lexicales des trois q.; lorsqu'une 

rép. n'apparait qu'à la q. 505 «hibou», le pt 

est transcrit en italique et suivi d'un renvoi 

au(x) mot(s) qui traduit (-uisent) chouette. Les 

var. phonétiques sont présentées dans les 

notes. 
2 Var. provenant des q. 500, 505: pu- (44) 

Na 99, 101; (hae (hu-) Ma 35; «e (4e) Na 1; 
d- (u-) Ni 19; Na 720. — HAUST, Étym. 150 

(1923), reprenant la proposition de GRANDG., 

se montre «tenté de dériver [...] de Aure» les 

formes que nous classons ici sous 4-4". Dans 

le DL (1933), revenant sur son hypothése, il 

propose, à la suite de GAMILLSCHEG! (1925), 

un étymon germanique (aha. hüwela, hü- 

1e) pour le liég. *houlote. Wartburg, FEW 14, 

15b, n. 15, refuse catégoriqu' cette seconde 

étymologie et classe les formes en -/- (ici sous 

A) à l'article ülülare, 14, 13b (cf. déjà Diez 

336 et MEvER-LÜBKE, REW 9039), tandis qu'il 
rattache celles en -r- (ici sous A) à *hüra, 4, 

517a. (On notera que l'article ülülare cite 
liég. nam. Din. Giv. «lor, alors que le lié- 
geois a une initiale aspirée.) — La question est 

complexe. Le classement du tableau se fonde 
sur la proposition de HAUST, Étym., qui pré- 

sente plusieurs avantages: (1) elle regroupe 

sous une base étymologique unique un grand 

nombre de formes géographiqu' voisines et 

phonétiqu' proches; — (2) l'hypothèse est 
sémantiqu' plausible: la chouette est l'«ébou- 

riffee», désignation qui s'accorde bien avec ce 

que l'on sait de la hulotte (Strix aluco), qui 
possède de petits muscles sous-cutanés qui lui 
permettent de soulever les plumes de la face 

jusqu'à couvrir les yeux; cf., de méme *Aoulpé 

(ci-dessous, n. 21) et peut-être *ouyiye, -ète ... 
(n. 9 et 10); — (3) phonétiqu', elle explique de 

manière satisfaisante le /- initial et la voy. 

bréve de la plupart des formes w. et du a 

hulotte (cf. HAUST, Étym. 150 et n. 1); 

passage de r à / n’est pas sans exemple: va 

d'après HAUST, Étym. (Index 348), les cas de 
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*atileüre, *bihoüle, “halibiér... et cf., ici 
méme, “houlpé (n. 21). 

3 Noter la grande variété dans les traduc- 
tions proposées par les glossaires: DL *hou- 
lote hulotte, chat-huant, VILL. et Scius id. 
hibou, Pirs. *oulote «hulotte, chouette, effraie, 
grande chevêche», LÉON. *oulote et *duc d' ^ 
(cf. not. 83, D) hibou, DASC., Ois. *oulote 
chouette hulotte, Cop». id. hulotte, effraie... 
Le phénoméne se produit pour tous les t. 
lexicaux rassemblés dans cette not. (cf. not. 
83, introduction). — V. aussi les distinctions 
relevées par l'EH entre 'grosse h.' hibou et 
‘petite h.' chouette à Na 30; W 1; L "32; Ma 
2. A L 19, on précise: */u grosse houlote èst 
blinke èt d'vins lès h&res [granges]: effraie; *lu 
p tite èst d'vins lès wédes: sans doute chevéche. 

+ Aux formes en 4; peut-être influencées 
par le ù de “(hjodler (v. n. 2 et not. 19 
HURLER, À), ajouter Mass. *hoñlate hulotte, 

“ V. REM., Gloss. *houlète chouette, VILL. 
id. hibou, chat-huant (cf. *houlote défini par 
“hibou”), Sous *houlète hibou, oiseau noc- 
turne, BASTIN, Ois. id. hibou. — Blason popu- 
laire: "lès houlètes di K'manster (Commanster, 
dép. de Beho [B '34]) BTD 13, 1939, 131. 

6 Var.: (hju (aw) Ne 49; hu- (ae) B 23; hu- 
(u-) Ne 24; (h)u- (u-) Ne 9; hè- (à-) Ne 63; 
(/)é- (è-) Ne 14. — V., avec des définitions 
divergentes (cf. n. 3 et 5), HAUST, Chesm. 
*heuréte, LiÉG., Gloss. S'-Lég. “hourète. A 
‘hurette’ chouette, comp. 'hurette' fagot de 
brindilles, de menues branches (vol. ult. et 
FEW 4, 516b-517a *hüra). — Sens fig.: *one 
vive hérate une vieille femme Ne 15; v. de 
méme Gloss. S'-Lég. 'vieille femme laide et 
méchante', et comp. les sens dér. de *houpe- 
rale (n. 14). 

7 Comp. Gedinne ürlület, lié à üret 
(tous deux sous *hüra, 4, 516b), séparé de 
Dinant ürlüret (sous ülülare, 14, 14b). 
Dans les deux cas, on percoit l'influence de 
'hurelu' ébouriffé (FEW 4, 516b), et non celle 
de 'hurler', dont les représentants w. sont 
*(hyoüler, *(h)ü- (sans r), cf. not. 19, A. 

5 Littéral' 'huron'; ajouter le sens w. 
‘chouette’ auprès de frm. huron homme laid, 
grossier, FEW 4, 516b *hüra. 

? Les deux mots se rattachent-ils à 'hui-er' 
hóler (v. n. 10 et not. 19, B)? La finale de 
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“ouyiye (cf. aussi Ardw. houille, à la n. 10?) 
invite à interpréter plutôt *'houill-ée' éche- 
velée (cf. “houillu" FEW 16, 259a “hukila). 
De méme, on analysera plutót *ouyéte en 
"houill-ette' (cf. Gleize houyét pelote de neige ..., 
FEW, Le.) qu'en 'hui-ette', hypothèse que l'on 
ne peut cependant pas exclure. 

19 Comp, FEW 21, 239a, Neufch. hou- 
iande, f., effraie commune, ardw. houille, f., 
chouette et, 236b, MeurtheM. huy, f., buse 
[...], Lunév. houille. Ces mots pourraient étre 
des déverbaux et dér. de *(A)oüyi hurler (v. 
not. 19, 8 et n. 7), à classer FEW 4, 506a 
hui-. Mais il faut peut-étre préférer une ana- 
lyse 'houille' (originel! amas de foin, etc.), 
"houillée' (si Ardw. houille correspond à une 
forme orale hu(y)iy) et “houillonde", V. n. 9. 

11 Le cri de la *oulote est wi «p! D 40; 
comp. encore *wiy'ter (not. 19, L). 

12 V. Copp., DEPR.-Nop. et CARL.! *poüte, 
fém.; le t. est inséré FEW 21, 239a. — L'ori- 
gine onomatopéique ne fait pas de doute; 
v. COPP., s.v. *suwéte: tèl ~ criye patite. 
De cette onom. dérive "potter crier (de la 
chouette) DEPR.-NoP., à rapprocher de *pioá- 
ter, relevé par l'EH (not. 19, K). 

13 V. FEW 21, 238a (Jam., Nivelles, Char- 
leroi), auprés desquels on ajoutera BALLE 
*mawouche [rectifier la graphie mam-] chat- 
huant. — Comme les précédentes, cette appel- 
lation a vraisemblabl' une origine onom.; pour 
la séquence vocalique a-u qu'elle contient, v. 
aussi "chahu(t)), not. 83, n. 7. 

'# Dër en ‘-ette' (1), '-ard' (2), “er-elle" (3) 
de “houper" et en '-ard' (4) de 'houpeler'. Ces 
deux verbes ont été enregistrés au sens 'hurler 
(de la chouette); v. not. 19, F, et FEW A 
515b hup-, ou on portera les t. 1, 2 et 4. — 
Pour 'houperelle', v. DL *houp'rale chouette, 
grand-duc..., Scius id. chouette, grand-duc. 
Aux pts entre crochets dans le tableau, le mot 
n'est connu que dans un sens figuré: 'vieille 
femme' H 49, 53 (comp. n. 6); «comme in- 
jure» Ni 20 (Ard.); dans 'vieille h ‘vieille 
femme": *víle h. L '32; tyf h. L 45; ‘vieille 
ratatinée': tvile h. L 4; ‘laide vieille femme’: 
id. L 66; ‘vieille femme sale et désagréable’: 
*vihye h. Ma 20; comme injure: tviye h. D 64; 
H 38; tvile h. Ve 24. V. des significations 
analogues dans DL, VILL. et Scius. 
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16 V. DL “tchawète (F), BALLE id. (et 

“chouwète), Copp. id. (et “suwète), BAL id. 

(comme NP). Aj. Pis. “tchawe chouette et 

Charl. *tchape id. (FEW 21, 239a), qui pour- 

rait être altéré de “tchawe, ou qui s'explique 

comme “ichape grive litorne (not. 71, ADD.). 

Pour les rapports entre 'choue', ‘chouette 

chouette et 'choue', 'chouette' choucas, v. 

MO. BOUTIER, TraLiPhi 30, 1992, 16-20, et 

ci-dessous, n. 17 et 19. 

17 Si on admet cavannu comme étymon 

de ‘chouette’ ("chouan' > par réduction 'choue' 

> par suffixation ‘chouette’, cf. FEW 2/1, 

548b sv.), les formes en *s(o)u- et les formes 

occidentales en *ch(o)u- font difficulté: on 

attend, en B.R., des produits en &a(w)-, -ó-, 

-6-, -u- (à l'est), en ka(w)-, etc. (à l'ouest). Les 

formes classées sous / ont des correspondants 

dans l'ancienne langue (afr. quete, suette) et 

dans d'autres langues romanes (v., en particu- 

lier, it. civetta chouette). Il semble que des 

rapports se sont établis à date ancienne entre 

les représentants de 'civette', que le REW? 

isole sous un rad. kyu- (4800), mais que le 

FEW range sous cavannus, et ceux de 

'chouette' (< cavannus). V., sur cette ques- 

tion, TraLiPhi 30, 18-19. 
18 V. DEL *souwéte, CoPP., DAsc., Ois, et 
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Bat *suwéte. DASC., Ois. précise ‘chouette 

chevêche’. 
19 Dans les formes en s-, l'influence du fr. 

trouble la situation initiale: certaines attesta- 
tions de Juwèt répondent régulièr' à 'civette' 

(ce qui peut être le cas partout où se produit 

la chuintisation pic. du s); d'autres sont des 

emprunts du fr. chouette et devraient figurer 

sous H: v., en particulier, les attestations de 

šuwèt dans les arr. de Ph (cf. aussi BALLE 

“chouwète à côté de “tchawète, formes em- 

pruntée et indigène représentant cavannu) 

et de Ma. 
20 Pour DFL, ‘effraie’. Le cri des oiseaux 

nocturnes est présage de mort; v. Dasc., Ois. 

et ROLLAND, Faune IL, 46. 
21 Ajouter, d'après DL, *Aoulpé 1. (F) 

hibou, hulotte; 2. (G) fainéant, cagnard; 3. 

(H, F) malingre, caduc; (Malmedy) homme 

indolent, nonchalant, lambin. V. aussi REM., 

Gloss. “houlpè vieux décrépi, VILL. “houlpé 

avec le sens enregistré par le DL. Le mot est 

inséré à l'article *hüra, FEW 4, 517, ce qui 

suppose une évolution de *'hurepeau' (cf. afr. 

hurepé hérissé) en "hulepeau', analogue à celle 

que la proposition de HAUST, Étym. reconstitue 
pour 'hulette, -otte' < 'hurette, -otte'.- 

85. ÉPERVIER 

Q. G. 529 «émouchet; épervier ordinaire»! . 

Le nom de l'épervier d'Europe (Accipiter 
nisus), qui est sans doute l'espèce la plus 

commune en Belgique, est fréqu' devenu terme 

générique. Dans la plus grande partie du do- 
maine, on dénomme 'mouchet' tous les rapa- 

ces diurnes, adj. et compl" déterminatifs per- 
mettant d'introduire les précisions nécessaires. 
Au s.-o. de Vi, "mouchet est supplanté par 

“tiercelet". Les deux mots tirent leur motiva- 
tion de la taille de l'oiseau male: la femelle de 
l'épervier, à peine plus grosse qu'un pigeon, 

est trés nettement plus grande que le mále. 

Dans le reste du domaine gaumais et dans la 
botte du Hainaut, on connait “proyelèt (comp. 

fr. oiseau de proie). 

+ ALF 473. 

AJ L a. *mohét: móhé D 34, 64; W 1, 10- 
35, ‘36, ‘39, '42, '56, 59-66; H...; L...; Ve 
sauf 47 (-sè); My 1, 2, 4; Ma 2-19, 24 || 

b. *mohyét: moyé My 3, 6; Ma 20, 29; B 2-7. 

II. *mochét, tmou- ...: mòsè Ni 2, '5, 6, ‘9, 

17-28, 45, 61, 80, 85, ‘97, 98, ‘102; Na 1-30, 
49, 59, 79-101, 116-129; D 7-30, 40-81; W 3, 
59: Ve 47; Ma 1, 35-40, 42 (-e), 43, 46, '47, 
'48, '49, '50 (-a), 51, 53; B '1, 9-12, “14, 15, 16, 
“17, 21-30, 31; Ne “5, 9 | masè Ch 33, '54, 61, 

72; Th 53, 64 (rar'); Ni 93; Na 44, 69, 107- 

112, 130, 135; Ph (mar 53); Ar; D 36, 38, 68, 
84, 94-101, '103, 110, 113, 120 (md), 123, 

“129, 136; Ne 4, '8, 9-16, '17, 20, '22, ‘23, 24, 
43, 44 (ne serait pas le mot local), 51, 57, 63- 

69; Vi 2 | -a Ni 11; Ph 79; D 132. 
HI. a. *mouskét ...: maskè Mo 41, 58, 79; 
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Th 53 | -é Mo 42, 44 || b. “moukèt...: make | 
To 94; Mo 1, 20-37; S 1, 10, 19, 29, 36, 37; Ch 
4-28, 43, 63, '64; Th ‘2, 24, 46, '61, 62; Ni 1, 
33-39, 72, 90, 107, 112; Ph 45 (ou -kè selon 
eng.) | -e To 58, 78, 99; A 60; Mo 64; 6. 13, 
31; Th 5, 14, 25-43, 54 | -é To 1, 39 | -é To 
7; A 37, 50, 55; Mo 17 | -æ A ‘20, 44 | -& A 
1, 2-28. 

IV. *moutchét...: m« No 2 (-è); To 2, 
13, 24, 28, 43 | -ë A '10 | -e No 1, 3; To 7, 27, 
48, 73 | -é To 37 | «-œ» A 12,713, 18. 
B +tèrcèlèt, *tar- ...: térsélé Vi 16 | tar- Vi 

“17, 27, 35, 37, 43, 46 (Hanuse) | -sé- Vi 47. 
C.* *proyelét, *prow-, *próy-, *próliét: pròylè 

Th 24, '52, '55, '61, 73 (le plus dangereux; il 
pique droit sur les pigeons); Na 130; Ph 54 (il 
y a le petit et le gros) | prów- Vi 13, ‘21, 22 | 
pròy- Th 72 | prólyé Vi 6, 8 | -é ['-eau'] Vi 25. 

D.5 a. *spérvi: spérvi My 1, 3, 6 || b. tépèr- 
Vi ...: épérvi No 2; To 6 | -ir No 1 (èn ^) | 
épérvi Vi 18 | -vyé Vi '36 | épèrvi, To 94. 

! Le tableau se fonde sur la q. 529 «émou- 
chet, épervier ordinaire» [= épervier d'Eu- 
rope (Accipiter nisus)] et intègre les formes de 
la q. 530 «grand épervier» [= autour (Accipi- 
ter gentilis), et méme de la q. 528 «buse» [= 
buse variable (Buteo buteo)] lorsque la réponse 
à ces deux q. est le terme générique désignant 
tous les rapaces diurnes (parfois précédé d'un 
adj. ou suivi d'un compl' déterminatif: v. not. 
86 AUTOUR et BUSE). 

* Les formes sont classées en fonction du 
trait! du sk: comp. les aboutiss" de musk- 
ittu » 'mouchet' à ceux de musca » 'mou- 
che' (ALW 1,c. 64), de muskione » 'mou- 
chon' (not. 4 OISEAU, B et 59 MOINEAU, A), de 
musk-etta > 'mouchette' (not. 136 mous- 
TIQUE et 137 MOUCHERON), etc. Noter la grande 
extension des formes en -k-, la conservation 
du groupe sk en montois et à Th 53 et le é pic. 
(« palatalisation secondaire de k), absent 
dans 'mouche', etc. FEW 6/3, 255b musca. 
— Sens: v. DL *mohét émouchet, petit éper- 
vier, BASTIN, Ois. *mohét, -hyét id., Scius 
*mohét épervier, oiseau de proie, PIRS. *mo- 
chét épervier, BALLE *mouchét émouchet, BAL 
*moukét rapace diurne, Copp. et DEPR.-Nop. 
id. émouchet, épervier, mais Dasc., Ois. id. 
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rapace diurne, SiG. id. émouchet, mouchet, 
oiseau de proie, DELM. id. épervier; émouchet, 
mouchet, RuELLE, Mots borains IV, 15 * mous- 
két épervier, etc. Comme le montrent les défi- 
nitions, le mot a souvent pris un sens général. 
La définition 'émouchet' est toutefois difficile 
à interpreter, car les sens de ce mot (de méme 
origine que “mouchet") varient entre “tiercelet, 
male de l'épervier', ‘faucon de petite taille’ ou 
'rapace de petite taille. — Lorsqu'on veut 
spécifier qu'il s'agit de l'épervier, on précise: 
"petit mouchet: pti m. To 24; Ch 16; W 1, 13, 
66; H 46, 67 (*c'ést l' pus calin [méchant]); L 
114; Ve 34; Ma 36; B 9, 16; Ne 16; 'gris ---': 
gri m. D 94; Ve 37; B 2, '3, 12; Ne 4; gri m. 
Na 30; "petit gris ---': pti gri m. Ph 42; d’où 
"petit gris', subst.: pti gri Th 53 (particulièr! 
meurtrier pour les pigeons); Ph 81 (variété 
petite); piti grí Ve 1 (Accipiter nisus); "blanc 
mouchet: Aë D 64 (?); Ve 37; Ma '50; 'mou- 
chet d'oiseaux' (pour 'oiseau', v. not. 4, A) H 
1, “28; L '32, 43, 94; Ve 26; '--- aux ---' Na 84 
(--- aux mouchons); H 27; L 1, 66, 87. 
Comp. à 'grand mouchet', 'gros ---', *mou- 
chet-aux-colombs', '--- poules’, '--- souris' 
pour l'autour et pour la buse (not. 86, H-J). 
V. Bat *gris m. émouchet, DL *p'tit gris 
épervier ordinaire, BALLE id., synon. de *mou- 
chét, Dasc., Ois. “m. à pièrots [= moineaux] 
épervier d'Europe. — Expressions: */' mohèt 
va férer s'abattre sur les poules Ve 24. Sens à 
rapprocher de 'ferrer (un poisson)! (FEW 3, 
473b ferrum); */' mohét vole à Sint-Esprit 
bat des ailes sans bouger B 22. L'expression 
doit s'appliquer au faucon crécerelle; “mète èl 
mouchèt dins lès poüyes semer la mésentente 
Ph 45. Cf. Copp. et DEPR.-Nop.; — il s'agit 
plutôt de "mousquet" arme à feu, FEW 6/3, 
256ab, dans: *t'aras a fé à s' mouskeut [-&-] tu 
auras affaire à lui Mo 42. On notera que 
RUELLE, /.c., qui cite l'expr., traduit par ‘éper- 
vier. — Sens dér.: *mouket homme enjôleur 
qui sait attirer les faveurs d’une femme To 78. 
Comp. les sens relevés par Sic. et Corp, — Cf. 
encore not. 59 MOINEAU, B, 2. 

“ Le mot a d'abord désigné le mâle de 
l'épervier (et d'autres oiseaux de proie), d'un 
tiers plus petit que la femelle; il a servi ensuite 
à dénommer diverses espèces de petits oiseaux 
de proie et, en général, tout petit rapace di- 
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urne. V. ROLLAND, Faune Il, 35, n. 1, qui 

justifie curieusement tiercelet par: «on le 
croyait de deux tiers plus petit que la femelle, 
(ce qui n'est pas tout-a-fait exact) [...]», et 

FEW 13/1, 265b *tértiólus. 
* V. Corr. *proyelét petit épervier, CARL.! 

id. petit épervier, coucou [confusion née d'une 

certaine ressemblance dans le plumage], Dasc., 

Ois. id. faucon crécerelle, synon. de "mouchet 

aux souris’; Mass. *próyelét crécelle, émou- 
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| chet, petit rapace, LiÉG. *prow'lèt épervier, 
oiseau de proie. — FEW 9, 287a praedare: 
telet dérive probabl' d'un ancien suff -ari- 
ciu. Comp. *proye (not. 86, C), qui désigne 
général! les grands rapaces, mais est qqfs 
devenu terme générique. 

5 FEW 17, 171b *sparwari. Comp. 'é- 
pervier’ filet de pêche (not. 194) et liég. *spér- 

wi, *spir- oiseau de magon (vol. ult.). 

86. AUTOUR et BUSE 

Q. G. 530 «grand épervier» et 528 «buse». 

Lorsqu'ils regoivent un nom différent de 

celui de l'épervier (v. l'introduction de la not. 

85), les grands rapaces que sont l'autour 

(Accipiter gentilis) et la buse (Buteo buteo) 

sont fréqu' désignés par un seul mot. Cette 

simplification dérive d'une confusion presque 
générale entre les deux espéces: le paysan, qui 
redoute les incursions dévastatrices de l'au- 

tour dans les poulaillers et les colombiers, tue 

aussi la buse, qui se nourrit presque exclusive- 

ment de petits mammiféres terrestres. 
L'enq. a relevé plusieurs mots intéressants: 

"bruhier' buse, connu en afr., apparait spora- 

diqu' de l'o. à l'e.; *miyot, dont le sens origi- 

nel est ‘milan’, est connu au s.-e. pour dési- 

gner les grands rapaces et tend à devenir 

terme générique dans le Chestrolais. Un im- 
portant groupe de désignations est motivé par 

le fait que l'autour est le prédateur par excel- 
lence des poulaillers et des colombiers!. 

€ ALF 473; ALLR 180; BRUN, Enq. 
1100. 

A.? L *brohi, -(y)i ... *brou-: bróhi H '77; 

L 7; Ma 39 | -yr W 3 | -ï Ch 33 (-ó-); Na 22 

(ou brai-) | -i Ni '102 (bró-); Na 6, 19 (milan), 

23 | brò;ï B 16 | bró.i Na 30 | bra«hi W 66; H 2, 
21, '42, 46; Ve 1 (synon. de "mouchet aux 

souris") | -i W 1, 63; H 8, 27, 28, 37, 38, '39 | 

buhi? H 68 | bro? Na 84; D 38 (mais -4à- J. 

Nollet), 40 | -/ Na 22 (ou brò-) | brui Ni 28. 
II. *bréyi, -yer ... *bra-, *brü-, *brwi-: bréyi 

Mo 44; Ch 631 -/S 19, 29; Ni 72; Th 2| -i5 

31; Ni "97, 112 (bré-) | -yé A 60 | -e Mo 42 | -ë 

S 13 | brayi? Ch 27 (F. Philippe) | briye Mo 

64 | brwiyé To 99. 

III. “bèri, *beüri*: bèri Ne 69 (t. général) | 

bé- Ne 57. 
B. *plohi*: plòki W '9, “45; L 116. 
C. a. *proye, -à-, -6-: próy Th 73, 82 | pròy 

Th 62, 64 (ou próy selon q.); Ph 45, 86 | pray 
Th '52, 55, ‘61, ‘63, 72 | próy Th 43, 64 || 

b. *broye?: bróy Ph 79. 
D. *miyot? ...: miyò D 36; My 1 (~ t póy 

H. Cunibert), 3-6; Ma 40, 42 (milan), 46, '47, 

^48, '49, 51 (milan); B 4 (jeune épervier), 6-9, 

11 (milan), 12, ‘14, 15 (grande buse, milan), 
16, ‘17, 21 (milan), 22, 23, 24, '26, 27, 28, 30 
(milan), '31, 33; Ne 4, '5 (petit épervier), 11, 

'12, 14, 15, 16, '17, 20, "22, 26-33, ‘34, 39, 47, 
49, ‘50 | -ó Ma ‘50 | myò Ne 24. 

H. «rapace voleur/mangeur de poules»?. 

1.10 3.!! “lére-aux-poules', "“lire ---', "*rére 

ao "tri ---*: lér H 67; Ve 39 (ou rér) | lir Ve 
42 | rér Ve 37-39, 40 (M. Hinumont), 41 | ri 
Ma '13, 20, 29 || "tére ---', **nére ---, '*nire 
--2, '*niére ---', '*mére ---...: ér Ve 44 | nër 
Ve 8 | nir Ve 47 | ñér H ‘77 | fièr L 19, 113, 
114, “118 | ñër L 66; Ve 6, 35 | mër Ve 40 (L. 
Detrixhe) | mër Mo 64 (~as glènes "aux geli- 
nes") || 

b. '*laron des poules): lar B 2, '3 || 

*(gros) láron: /arò B 4 (autour; gró ~ buse), 
$: 

c. tlane!? (f.): lan Vi 27, 35 (mot français, 
v. büz(ô)), 37, 38 (milan?), 43, 47 || *alá'* (f.): 

ala Vi 46 (pour la buse M. Hanuse; pour 

l'épervier A. Lecoq, R. Thiéry, et grat ^ 

grand épervier). 
2. "*vèchô-poules'!5: vésó Ma 46, ‘47, ‘48, 

‘49; Ne ‘5, 9 || "*vèchô des poules’: vésó Ne 15, 

| ‘22, 24 || *vèchô: vésó D ‘103; Ne '12. 
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3. ‘*mougneû de poules'!6: marié Ne 11. 
4. "bête aux poules”!”: S 37; Ph 45; Ar i, 2; 

D 46, 101, “103, 113, 136; Ma 3-9, 46; Ne 32 
(b. à p’) ‘34, ‘38, 39, 44 (id.), 47, 51, 57, 76; 
Vi 2-35, 46, 47. 

5. ‘oiseau de poules'!? Ve 34; My 1, 2 l! "o. 
des poules" D 132; Ve 44; Ne 31, ‘32, 43 || 'o. 
aux poules’ H ‘77; Ve 32; Ma 12, 19, 24; Ne 
39, 51, 60. 

6. "mouchet de poules'!? Ni 20; H 50; L 
43, 94; Ve 1, 26, 31 || "m. des poules" B 9 || ‘m. 
aux poules! Na 84; W '42; L 1, 39, 45; Ma 24, 

7. **miyot de poules! My 1 (H. Cunibert); 
"tm. des poules’ My 3; Ma 40; B 6, ‘14, 15, 
^17, 28 (milan). 

8. '*ewarbó des poules'??: kwarbó Ne 1721. 
l. «rapace tueur de pigeons». "mouchet de 

colombs'? Ni 20 (Ard.); W 59; H ‘28, 49, 50; 
L '32; Ve 1 (d'abord faucon pélerin (Falco 
peregrinus), puis autour des ramiers), 31; B 22 
|| "m. aux colombs"? Na 84; H 27; L 1, 39, 43, 
66. 

J. «rapace tueur de souris». "mouchet aux 
souris'?? Ve l. 

K. a. «grand rapace»??, ‘grand mouchet 
To 24, 27, 28, 37; Mo 41 (et "gros m); S 19, 
31; Ch 4, 16, 72; Th 5, 14, 25, 53; Ni 33, 107; 
Na 1, "15, 49, 99, 116, 130; Ph 42, 84; D 15, 
30, 40-58, 94; Ve 34; Ma 1, 46; B 7 || "grand 
proie’ Th 62; Ph 86 || "grand tiercelet' Vi 37 || 
"grand “miyot" Ne 49 || "grande béte-aux-pou- 
les" D 101 || b. «gros rapace». "gros mouchet' 
To 48; A 2, 7, 28; Mo 41; Ch 61, ‘64; Na 22, 
30, 59; Ph 15, 69; D 84, 136: W 1, 30, 35, ‘36, 
‘42, 59, 63, 66; H 8, 46, 67: L 2, 85; Ve 1 (ou 
"gros gris m.": autour des ramiers); Ma 2, 3, 9, 
36, 39, 43; Ne 9, 16, 51, 69 || "gros proie" Th 
64, 72 || "gros proielet' Ph 54 || “gros *miyor' B 
9 |l "gros bruhier' H 37. 

L.** 1. *büse...: būs To 2, 13, 24; A 12, 37; 
Mo 17-23; S 29; Ch 4, 27 (v. 'bruhier?), 33, 61, 
'64, 72; Th 14, 24, 29-54, 64, 82; Ni 1, 6, '9, 
33, 39, 85, 93, 98, ‘102, 107; Na 6, 44-79, 99, 
101, 112-129; Ph 6, 16-42, 53, 54, 61, 69, 81, 
86; Ar I, 2; D 15, 30, 36, 40, 58, 68-94, 110- 
120; W 1, 59; H 21, 37, '42, 53, 69: L 19, 101, 
116; Ve 26, 40 (grad ~ et pitit +), 47; Ma 1, 
2, 20-29, 40, 43 (enq. compl.), 51, 53; B 6, 21- 
24; Ne 14, 15, 20, '22, 26, 31, 43, 44, 49, 63, 
65; Vi '36, 46 (v. ala) | büz To 94; D 123; L | 
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114; Ne 69 | büs A '52 | bus To 27, 73 | «buse» 
A 28 || *báüje: bis Vi 35 (ou biizò). 

2. *büjon??...: büzô Vi 35 | -a^y Vi 13 | -aņ 
Vi 22 (q. 505 «hibou»). 

3. *büzár: buzar My 1 (H. Cunibert; inc. de 
J. Dombret); Ne 76. 

M. *lóbésse?* (f.): lòbès Vi 8. 
N. *ouyéle, *wiyóle?" (f.): «yé! D 136 (et, 

fig., femme méchante et sale) | wiyól D '129. 

' Le tableau se fonde sur les deux q., sans 
mentionner l'origine de la réponse. Des préci- 
sions sur le sens des mots figurent dans les 
notes. 

? DL *brouhi (G, F) buse, oiseau de proie, 
Corr., DEPR.-NoP. et Dasc., Ois. *bréyí buse 
variable, CARL.” “brèyi buse Ch 41, 46, 61, 
63; tbra- Ph 54; *bro- Ch 33, RUELLE, Mots 
borains IV, 15 *bréyé buse. Au fig., 'bruhier' 
signifie "personne stupide' (DEPR.-Nop., Dasc., 
RUELLE). V., sur ce mot, BALDINGER, Etym. 1 
$662, qui propose de rassembler sous rü- 
gire, FEW 10, 548a, les formes qui se trouvent 
FEW 17, 171b *sparwari (cf. Nachträge, 
635b) et 21, 237b. — On rappellera que 
Hausr, DL, émettait l'hypothèse que "bruhier" 
avait «peut-être le méme radical que “brouhire 
bruyére», ce qui est sémantiqu' plausible (la 
buse pratique fréqu' une chasse d'affüt, en 
terrain découvert, ce qui la distingue de l'au- 
tour, qui est d'abord un chasseur des bois), 
meilleur sur le plan phonétique (en particulier 
pour l'explication pour des var. orientales 
bróhi, bru-) et supérieur d'un point de vue 
morphologique (le suff. -ariu ne se joignant 
pas en w. à un radical verbal). Dans cette 
hypothése, classer le t. sous brücus, FEW 1, 
558b. 

* Altérations: 1. pour breit > baihi, comp. 
l'alternance brouhis' (= "'broussis'), bouhis' 
(sans doute méme radical que "buisson"), au 
sens ‘endroit couvert de buissons' (v. vol. 
ult); — 2. pour "brout, on peut songer à 
l'influence de “brayi homme débraillé BALLE: 
cf. sens du FEW 1, 480b braca (sous 5). 

* Comp. ces formes, ainsi que Bouillon 
beri, beryi et d'autres, FEW 17, 171b, aux 
var. de 'bruyére' que sont Thaon beryer, 
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Mesnil-Az. Vire bériére et d'autres, sous FEW 
1, 558a brücus. 

5 Le mot figure dans une Moralité écrite 
vers 1623 (Le dialecte liég. au 17* s. Les trois 
plus anciens textes, éd. J. Hausr, 43 et 64): 
* Mins nos plohis volèt tni d' zéls [veulent 
garder leur quant-à-soi], la qu'on n'èst qu' dés 

póvés bácéles. L'éd. note: «*plohi ne se trouve 

qu'ici. Nous l'avons entendu prononcer par de 

vieilles personnes à Ben-Ahin [H 38] en par- 

lant d'un «lourdaud» dans cette phrase: *qué 
grand plohi qué c'èst goula! Se rattache sans 

doute au néerl. ploeg ... charrue; le sens serait 
devenu péjoratif comme dans paysan». Le 
mot est inséré FEW 16, 636b, néerl. ploeg. 

— L'étymologie doit probabl' étre revue en 

fonction du sens ‘buse’, dont ‘lourdaud’ pour- 

rait étre un sens dérivé (cf. de méme pour 

"bruhier', ci-dessus, n. 2, et les sens dér. du fr. 

buse): «on n'a jamais pu dresser la buse pour 

la fauconnerie; aussi l'a-t-on traitée de stupide 
[...]» ROLLAND, Faune ll, 14. “plohi serait-il 

une altération de "bruhier' sous sa var. orien- 
tale *brohi? 

5 Le mot est général! masc. (v. "grand p.' et 

"gros pi sous K), mais fèm. à Ph 45. Sens: v. 

BALLE *próye buse, synon. *biésse-ós-pouyes; 
à Th 52, 55, 61, 72, 'proie' autour ou buse 

s'oppose à 'proielet' épervier (not. 85, C); à 

certains endroits, le mot est devenu générique, 

comme l'indique l'opposition 'proie' / 'grand, 

gros proie' (K). — FEW 9, 287a praedare 

voit en ‘proie’ une réduction de 'proielet'; il 

semble plus juste d'analyser le premier comme 

un déverbal, le second comme un dérivé (en 

-ariciu: cf. not. 85, n. 5) du verbe proier 
piller (env. 1190 — Molin). La motivation est 

donc identique à celle des dér. de latro (H). 

7 *broye est probabl' altéré de *proye (sous 

l'influence de "bruhier"?). — Comp. n. 5, où il 
est question d'une altération possible de *bro- 
hí en *plohi. 

8 Sens: la définition ‘milan’ qui a été don- 
née en plusieurs pts ne doit pas étre prise au 

pied de la lettre; elle indique que l'évolution 

de sens qui s'est produite dans le dialecte (la 

buse ou l'autour empruntant le nom du milan) 

rejaillit sur le fr. régional: comp. émouchet 

pour traduire "mouchet', not. 83, n.2. V. 
Bastin, Ois. *miyot My 1 (^ dès poyes My 6) 
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autour, grand épervier gris, ennemi des bas- 
ses-cours, HAUST, Chestr. *miyot buse, milan, 

synon. “bésse-aux-poules. FEW 6/2, 93b mīl- 
vus. — Aux pts en italique, le mot a le sens 
général de 'rapace' et évince 'mouchet'; en qqs 
autres pts, on enregistre le sens ‘jeune rapace’, 
réinterprétation probablement suggérée par la 
finale -ot. — Chanson: “Miyot (bis), toune 

ôtoû du m’ tchéste, t'ärès l' pus bé d’ mès cokés 
Ne 11. Pour l'idée du rapace voleur de poules, 
v. la note suivante. 

9 Si l'épervier (Accipiter nisus) fait la guerre 
aux petits passereaux, particuliér' aux moi- 
neaux (v. not. 85, n. 2: "mouchet aux oiseaux’, 
"m. aux pierrots"), l'autour chasse des oiseaux 
plus gros (corneilles, geais, pies, perdrix, gri- 
ves ...) et vient parfois dans les fermes dérober 

poules et pigeons. — Pour "poule" et 'colomb', 
v. vol. ult.; on notera qu'a l'o., l'art. contracté 

'aux' a fréqu' la forme *as (graphie des glos- 
saires: en général a): cf. ALW 2, c. 2. 

10 Le groupe de formes rangées sous Ï se 
rattache à latro, -ónis, FEW 5, 20ib: la 
correspond à 'lerre' (< látro); Ib à "larron' 
(> latrone); pour lc, à tout le moins pour 
la forme “lane, on propose une interprétation 

Jarne (< *látronat), f, déverbal de “lar- 
ner' (représenté notam' par frcomt. /arr ner, 

FEW, Lei de *latronáre. — Les types a 
et c sont déterminés par un compl' ('aux 
poules’, “des poules"). 

11 V. DL tlére, *liére, arch., larron, con- 

servé dans le composé non liégeois *lére-às- 
poyes (et alterations), REM., Gloss. *lére-ás- 

poyes, parfois *rére --- (forme de Ve 40), plus 

rar! *aleür --- (cette dernière var. à ajouter 
aux formes de l'enq.). — Alterations: / initial 
» r (probabl' par assimilation); ce / s'efface 
(déglutination de l'art. défini); n- s'ajoute aux 
formes à initiale vocalique (agglutination de 
l'art. indéfini); a- s'ajoute à l'initiale du mot 
(sur son origine, v. n. 14), d'ou *aleür; *nére 

est réinterprété en *mére 'mère' (genre du 
composé non relevé par l'enq.). 

12 Rassembler, FEW, Le (sous 2 a), les 
formes répondant au t. "larron': Vielsalm lå- 
ron dés poyes et SDT. Beaur. lår a. 

13 Virton */áne est inséré FEW 21, 236b, et 

le probléme qu'il souléve discuté FEW 24, 

525a, n. 14 (in fine). On le classera sous 
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latro, 5, 201b, dans le paragraphe 2 a, mais 
en le séparant des formes du t. "lerre', m.; à 
Virton “lane, f., on comparera Dombras /4, 
f., qui se trouve déja dans le paragraphe cité: 
cette forme répond sans doute elle aussi au t. 
"larne". 

14 L'interprétation du a-, ka-, ho- initial 
de plusieurs formes lorraines (cf. FEW 5, 
201b: MeurtheM. haler (p 162, 171), Paysh. 
haut-lére, etc.) a fait l'objet de discussions: v. 
FEW, Le, spécial! n. 8. On notera seulement 
ici que l'adjonction d'un a- se produit en Ard. 
liég., ou la forme ainsi obtenue (*aleür) ne 
répond en aucune manière à 'haut-lerre', inter- 
prétation adoptée par Wartburg: on attend 
*hót, éventuel! "hat (cf. REMACLE, Différ. 83, 
qui souligne le double trait! du a + / + cons., 
par ex. dans "hássi 'hausser' vs *Aót ‘haut'); 
or le a- de *aleür est bref, et il n'y a pas 
d'aspiration à l'initiale du mot. — Selon Hor- 
ning (cf. FEW, Le, n. 41), la syll. initiale de 
haler, etc. proviendrait d'une interjection 
hali. V. aussi ROLLAND, Faune Il, 13, qui 
reléve, en pays messin et en territoire germa- 
nique (Harz), des cris servant à rassembler la 
volaille pour la mettre à l'abri des rapaces. 

15 Pour *véchó putois, v. not. 35, A. — 
Remarquer la contraction '*véchó-poules', à 
partir de *'*véchó-ós-poules', et porter le t. 
sous vissio, FEW 14, 530a. 

16 Propr' ‘mangeur de poules’. 
17 Pour 'béte', v. not. 1. — Le t. est men- 

tionné dans BALLE, DEPR.-NopP., Dasc., Ois. 
(avec la définition ‘milan royal [?]), Canr.! 

(avec la définition ‘rapace diurne’), HAUST, 
Chestr., Mass., LIEG., Gloss. S'-Lég. 

18 Pour ‘oiseau’, v. not. 4. 
12 Pour *mouchet', v. not. 85, A. — V. 

Dasc., Ois. *moukét-as-pouyes. 
29 Propr' ‘corbeau des poules”. 
*! Ajouter, d'après Copr., *cache-pouyes, 

littéral' 'chasse-poules'. 
22 Il s'agit de la buse. — Autre sens de ce 

composé: ‘faucon crécerelle’ (not. 87). 
23 Comp. à petit mouchet’, etc., not. 85, 

n. 2. — Formes de "grand": grd en gén.; gra" 
Ve 34; "grande": grat; 'gros': grò en gén.; gró 
To 48. Pour les noms des rapaces, v. not. 85 et 
86. 

?^* FEW 1, 655a buteo: 'buson' réduit à 
"buse'. Les formes w. sont empruntées, car lat. 
ty > w. h,/Z (REM., A, 69). 

35 Gloss. S'-Lég. “bijon, synon. de biète- 
aus-pouyes, LiËG. *büjan balbusard, buse. 

28 V. Mass. *lóbésse buse, épervier, Rap- 
procher de 'lober' caresser, flatter (FEW 16, 
474b frq. "lobbòn)? Cf. Mass. +lober, -eii 
flatter, -eur, mais */óbá, avec -ò-, flatteur. — 
On se demande toutefois si “lòbèsse Vi '5, 8 
peut être séparé d'Ardennes aupite, f., buse, 
milan, laupite, Bouillon laupigne, f., oiseau de 
proie, FEW 21, 238 a et b. 

27 Origine onomatopéique? La forme du 
mot, spécial! la finale, fait envisager l'hypo- 
thèse d'un dér. verbal du t. "miau-l-er', dont 
les deux subst. seraient les déverbaux: cf. frm. 
miaule goéland, FEW 6/2, 66b miau-. 

87. AUTRES RAPACES 

Not. établie d'après les q. 528 «buse», 529 
«émouchet; — épervier ordinaire», 530 «grand 
épervier» et rassemblant les noms des rapaces 
différents de l'épervier (not. 85), de l'autour 
ou de la buse (not. 86). 

1? Milan. 
A." *chove, *tchove, *écouve, *é- ...: fòf Na 

109, 135 | cof Na 69 (grand-duc) | ékuf To 99 
(fèm., = ?; y edòr œs byét) | èkaf To ‘71 
= 7) 
B? *bégassi: bègasi Ma 39 («espèce d'éper- 

vier qu'on voit quand les “bègasses repas- 
sent»)*. 

C.* *rossé mohét: rosé móhé Ve | (milan 
royal)*. | 
2 Bondrée apivore: “gros mohét d’ wès- 

ses: grò mòhè d wès Ve 1 (ou *bódréye: 
bòdrèy). 

3° Busards. 
A." a. ‘oiseau d' Sint-Mártin': í sê mórté L 

29 (passe rar") | t sé mòrtè L 66 || b. *sint- 
mártin: së màrté Ve 40 (M. Hinumont). 
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B." *bleü mohèt: blé mòkè Ve 1 (Circus 
cyaneus). : 

C.? “blanc tchésseü(r): bla cèsæ Ma 39 

(épervier blanc qui prend les liévres); Ne 49 

(disparu; tout blanc, rasait la terre) | --- -ér B 

7 (= 9). 
D *mouchon blanc: masò bla Ph 79. 

dr Circaète: *jan-l'-blanc!? ...: Zò 
45 (oiseau de proie grand, très rare) | Zâ lé bla 

B 22 (le plus grand). 
5? Balbuzard pêcheur: “ma d'éwe, --- euwe!!: 

ma d êw, --- dw Na 109 (balbuzard). 
6? Faucons: a. faucon pèlerin (Falco pere- 

grinus). 
A. "mouchet a blanc coler'!?: mòkè a bla 

gòlé Ve 1 (Falco peregrinus) || "blanc-coler"'? 
blá gólé Na 30. 

b. faucon crécerelle (Falco tinnunculus). 

B.'3 a. *crustale: krustal Na 30 || b. *eris- 
talin, *crus-: kristalé Na 1, 79 (petit, prend 

pigeons), 116 | krus- Na 127 (petit, jaune au- 

tour des yeux et à la base du bec). 
B'. *crasséle, *créssale!*: krasè/ Ne 31, 76 | 

krésal B 33 (?, q. 541); Ne 49. 
S *édormó 5: édormó Mo 44. 
D. *bateü-sinje'5: baté sé$ To 48 (le plus 

petit émouchet; il prend les oiseaux; il reste 
sur place et bat des ailes). 

F27 'mouchet des souris": 
5918; 

mòhè dè sòri W 

! Le mot, qui désigne depuis le moyen âge 

le milan royal (Milvus milvus). s'est appliqué 

ensuite, sans doute par confusion, à divers 

rapaces, même nocturnes (v. les précisions des 
tém.). = V. GRANDG. chove [Namur] milan? 

[avec essai d'identification], DEFR., Faune 
*chove «oiseau de proie: milan, épervier, etc.» 

[glose qq. peu approximative de ce terme rare, 
donné pour un terme générique]; FEW 12, 8a 

*skofla. À To 99, la description s'accorde 
avec la réputation du faucon crécerelle (v. ci- 

dessous, n. 15); le lexique de REN. donne 

cependant écoufe, s.f., épervier, avec le dicton 
lès-écoufes sont d'lée lés coulons le loup est 
dans la bergerie (or la crécerelle ne s'attaque 

guére aux pigeons). 
? La description permet d'identifier le milan 

royal, dont l'apparition coincide avec celle des 

l bla Ph | 
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bécasses (ROLLAND II, 22, d’après Sélys-Long- 
champs). Comp. en effet "rom mett d' bégasses 
milan royal ROLLAND, Le, et DEFR., Faune. Aj. 

let. FEW 1, 308b beccus. 
3 La q. 528 «buse» a encore récolté, sans 

glose ni explication, le mot *cl6-l'-ù: klò là 

My 2. Il doit s'agir d'une confusion, car l'ap- 

pellation s'applique, d'aprés BASTIN, Ois. au 
«courlis [...] oiseau qui est souvent pris pour 

le pluvier». V. sur ce mot la not. 92 AUTRES 
OISEAUX, 23°. 

* Le plumage de l'oiseau varie, selon les 
parties du corps, du brun noir au brun roux. 

5 V. encore, à la not. 86, les t. *miyot et 

'mouchet des poules', etc.: ces mots s'appli- 
quent à un grand rapace que certains tém. 

appellent en fr. milan. S'il s'agit parfois réelle- 

ment du milan, il est probable que plus sou- 
vent les tém. ont en vue l'autour ou la buse, 

plus communs chez nous. 
* Littéral' "gros mouchet de guépes', parce 

que la bondrée s'attaque aux nids des guépes 
et des bourdons. 

” Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), 

ainsi appelé «parce qu'il effectue son passage 

à travers la France vers le 11 novembre, jour 

de la Saint-Martin» ROLLAND H, 24. FEW 6/1, 
387b Martinus. 

* Comp. cyaneus dans l'appellation scienti- 
fique: le dessus du corps va du gris cendré au 
bleuátre pale. 

? Sans doute busard Saint-Martin, oiseau 
qui chasse en parcourant le terrain à l ou 2 m 

du sol et dont les parties inférieures (celles 

qu'on voit du sol) sont blanches (parfois blanc 
éclatant chez le mále). — C'est peut-étre par- 

fois aussi le sens de "blanc mouchet', relevé 

sans glose en trois pts: v. not. 85, n. 2. 

10 En fr., ce nom désigne le circaète Jean- 
le-blanc (Circaetus gallicus), trés grand rapace 

au dessous blanc, qui se nourrit de reptiles; il 

a aujourd'hui disparu de chez nous. 
! Le balbuzard pêcheur (Pandion halietus) 

| se nourrit de poissons; le nom de 'mail d'eau' 

propr! ‘marteau d'eau’ vient de la manière 
dont il frappe l'eau lorsqu'il capture sa proie. 

Transporter le mot du FEW 21, 236a (d'apres 

DEFR: et GRANDG.) au FEW 6/1, 119b mal- 

lèus (3b Tiere). V. aussi Boxus “ma-d'éwe 

balbuzard (pour Jambes) et comp. *ma-d'éwe 
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sarcelle VILL. (Suppl) et “vert mail d'eau' | 
martin-pêcheur; v., pour ces deux sens, not. 
79, n. 14. 

12 Le menton et la gorge du faucon pèlerin 
sont blancs, ce qui tranche avec le dessus de la 
tête et le reste du corps, respectiv' noir et gris 
bleu. Ajouter le t. FEW 2/2, 894a collare, 

13 Comp. LÉON. *cristalin «petit épervier». 
— Ces formes sont probabl' réinterprétées de 
'créc(er)elle' (v. B^; littéral', elles correspon- 
dent à "cristal", alin’ (cf. FEW 2/2, 1385b 
crystallus). 

!^ V. HAUST, Chestr. *créssale (Longlier 
[Ne 47]) «espéce d'épervier» et FEW 2/2, 1321b 
*crepicella (Montherme, d'aprés BRUN.). 

15 Littéral' 'endormard'. Comp. Beauce en- 
dormeur de mulots (Salerne), relevé par RoL- 
LAND II, 32. La technique de chasse de la 
crécerelle (guettant sa proie comme suspendue 
en l'air, grace a de rapides battements d'ailes) 
justifie la réputation qu'on lui fait d'«endor- 
mir» ses proies; v. aussi la notation de To 99 
(sous 4). — Ajouter la mention boraine à la 
suite de l'attestation beauceronne FEW 2/1, 
142a dormire. 
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15 La description permet d'identifier la cré- 
cerelle, quoique ce rapace se nourrisse de ron- 
geurs (v. F) et ne capture qu'exceptionnelle- 
ment des oiseaux; c'est le faucon pèlerin qui 
capture les oiseaux en vol. — Étym.? Le mot 
se décompose apparemment en 'batteur-singe' 
('d'd'), mais on ne saisit pas le sens d'un tel 
composé. 

17 Autre sens: ‘buse’ à Ve l. V. not. pré- 
ced., J. 

18 Rép. approximatives: 1? (strigidès) "duc 
D 81; “grand duc To 94; Na "20; H '42 (grò); 
*houléte Ve 34; B 2-3 (*grosse —); *houlote 
L 45. V. not. 83 et 84; — 2° *crawelu agace 
Ne 49 («prend oiseaux» [d'où la confusion 
avec les rapaces]). V. not. 70 PIE GRIÉCHE; — 
3° *coucou A 12. V. not. 82; — de *éprouán,, 
To 2. V. not. 55 ÉTOURNEAU. Il y a probabl' eu 
confusion entre les descendants de *spräwo 
(> 'esprohon' étourneau: FEW 17, 188a) 
et de *sparwari (> 'espervier': FEW 16, 
171b). 

88. PIGEON RAMIER (carte 52) 

Q. G. 414 «un pigeon . 

Les deux colombidés que sont le pigeon 
ramier et la tourterelle (v. la not. suivante) 
figurent dans ce vol. parce qu'ils vivent à l'état 
sauvage. On trouvera dans un autre tome une 
notice traitant du pigeon domestique, de ses 
nombreuses variétés, de l'intérét et des jeux 
qu'il a suscités. 

Le pigeon ramier est essentiel! arboricole, ce 
qui explique plusieurs des syntagmes du t. 
'colomb/pigeon + déterminant' qui lui sont 
appliqués. On notera que ceux-ci conservent 
parfois 'colomb' (ou une altération de ce 
mot) en des pts ou le pigeon domestique est 
aujourd’hui dénommé 'pigeon'; qqfs méme, 
'colomb' pigeon ramier s'oppose à 'pigeon' 
pigeon domestique. 

A.! '*colon, *cou- (sauvage, mansard, ramier, 
de bois): kòlò Ch 33; Th '55; Ni 39 (f^ 
mansard’, mais ‘sauvage pigeon"), 61; Na 1, 

..; mansard ou ramier». 

22, 23, 69, 79, 112; Ph 33, 37 (ou ka), 61, 79; 
D 25, 40, 68, 73, 113; B 30; Ne 9, 11 (arch.) | 
ku- S 31, 37; Th 53; Ni 90 (ou 'pigeon"); Ph 6, 
37 (ou kò-), 45, 54, 81 (ou 81); Ar 2 || "*coló, 
-0, -â? ---': kóló Th 43; Ni 72, 93; Na 109, 
116, 130, 135; Ph 15, 16, 42, 53; Ar 1 (ou 2); 
D 7, 36, 38, 84 | -6 Th 25 | -ò Na 44 | -à D 94. 

B. 1. '*sávadje, -à-, A... c./p.?'*: savaé W 
1, 21; Ve 31, 34, 37-47; My; Ma 20, 5}, 53; B 
2-9, 11 (ou "gro c."), 14, 15-24, 30 | sd-, så- Ni 
20 (Ard.); 68; L 4; Ma 12, 19, 24, 29 (-1); B 
12 | sò- H 67; L 7, 39, 114; Ve 1, 24, 32 | só- L 
43; Ve 6 | só-, só- Ni 39; Na 107; Ne 16 (-aò), 
31. 

2. "c./p.3 *sávadje, -â-, -ô- ...'*: savac B 33 | 
së Ma 40 | sò», só- To 24 (-aÿ); Th 5; Ni 33; 
D 96, 136 (-g); Ne 14, 15, 20, 26, 32, 43, 51 
(-8), 57 (-à&), 69 (-g) | Ae Ph 69 | Ae Ch 16; 
Ni 36, 38 (-à;2) | -ài To 6, 78. 

C. '(c./p.?) *mansár, -år ...'5: mäsär A 2, 7, 
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37, ‘52; Mo 1, 17, 20, 23, 37-42, 58, 64, 79: S 
6, 10 (ou /0), 13 | -àr A 44; Mo 44; Th 25, 43 | 
mäsär L 61 | mó'sór L 19 || '--- *mansá, 
*mán-, *mon- ... A Ar: masa L 87 | mõ- W 21 
| másá W “56 | mõ- D 30, 34; W 30; H 37, 46- 
53, 69; L 45, 106, 113, 116; Ma 2, 4,9 | -ò H 
67; L 1, 29 | másó, -ó Mo 9; S 1, 19, 31 (ou 
31), 37 (-sò); Ch 33, 61, 63; Th 53, 55; Ni 1, 
2, '5, 11, 17, 26, 28, 39 (le mot ne serait pas 
autochtone), 45-85, 90, ‘97, 98, ‘102, 107 (-à,); 
Na; Ph 6 (ou mó-), 16 (mà-), 33-42, 53, 61, 81; 
D 7-25, 36-40, 46 (-0), 58, 72, 73 (-6), 81-94, 
101, 113; W 3 Lac, 59; Ma 1, 35-39, 46; Ne 
4; vi 8, 13, 16, “21, 22, 27,736, 43-47 | mà- Ni 
112 (ou mõ- selon enq.) | mò- Ch 4, ‘64, 72; Th 
24 (ou 24); Ni 112; Ph 6, 15, 79; Ar | (ou 
*coló selon enq.) || '--- *manson, *mä-, 
*mon- ...'5: másó Ni 6, '9, 20 (-à,; -ô à Ard.), 
93; Na 20; L 101 (-30, ou mòsò selon engl 
114 | -ó* Ve 26 | ma"sòn L 94 | másó Ni 19 | 
mósó L 101 || '--- *mó(r)sá, -à' 5: mòsa W ‘39; 
H 8|-ó L 66 | mórsa H 21, 27 | -à, -å W 1, 35, 
“36, 63, 66; H 1, 2, '26, '28, 38, '39, ‘42. 

D. '(c./p.?) *rami, -i, -iè, -ier": rami No 2; 
Th 72 (-i*; Vi 18 | -/ S 13, 29 | -i Ni 6, '9; Vi 2, 
25 | -ú À 50 | -un To 73 | -i2 To 94 (réi) 
-m,yoé A 28 | -myoé A 1 | -myé A 12 (ou E 
selon enq.); Ne 60 | -myè S 37; Ch 43; Ne 47, 
49, 63, 76 | -ye Th 14 | -yë Th 72 | -yé, -é No 
l; To 7, 99; Mo 23, 64; Ch 27; Th 29, 54, 62, 
64, 73; Ph 84, 86; Ar 1, 2; D 110, 120, 123; 
Ma 24, 43, 53; B 11; Ne 11 (aujourd'hui), 22, 
"23, 24, 26, 44; Vi 37, 38, 43. 

E. 'c./p.3 de bois'? No 3; To 13, 27, 28, 37, 
43, 48, 71; A ‘10, 12 (ou B), ‘13, ‘18, ‘20, 55; 
Ch 28, 61; W 10, 13°. 

-w 

1 Présentation: on reprend sous A les for- 
mes "colon, *cou-; *coló ... qui n'apparaissent 
qu'a la q. 414, soit seules (pts en italique), soit 
accompagnées d'un déterminant (v. B-E). Aux 
pts concernés, *colon..., déterminé ou non, 
pigeon ramier s'oppose à ‘pigeon’ pigeon do- 
mestique, sauf à D 7, où '*coló mansard' 
coexiste avec *colon pigeon. On appellera en 
outre l'attention sur qqs pts où 'colon' et 
"pigeon' sont connus au sens ‘pigeon domes- 
tique” (pts en bordure de zone), mais où seul 
"colon" apparait au sens ‘pigeon ramier’. Il 
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s'agit de Mo 64, 79; Ni 2,5; Na 49, 59,99; B 
22. — Sur la carte, des traits délimitent la zone 
centrale ou on désigne le pigeon domestique 
par ‘pigeon’. Des hachures verticales signalent 
les pts ou 'colomb' (déterminé ou non) survit 
dans cette zone pour désigner le pigeon ra- 
mier; des hachures horizontales, les pts ou 
c'est *coló et var. qui joue ce rôle. — Pour 
'colomb' seul, au sens ‘pigeon ramier', v. 
BALLE “coulon ramier (mais *pidjon pigeon 
domestique); porter ce sens pour le w. FEW 
2/2, 930b colümbus (où figurent déjà des 
mentions bressane, s.-vosgienne, belfortaine ...). 

? *coló, -å représentent littéral! 'colard', 
hypocoristique de Nicolas qui s'applique sou- 
vent au (jeune) coq (v. vol. ult), au geai 
(“colas et *coló: not. 53, D et n. 5), qqfs au 
corbeau apprivoisé (*colá: not. 49, E); il entre 
dans la composition de 'colard-pierrard' loriot 
(not. 54, B, 1). V. FEW 7, 110a Nicolaus. 
— Ici, *coló, -à comme *colo constituent des 
altérations de 'colomb', aujourd'hui remplace 
par 'pigeon' en tous ces pts (sauf D 7) pour 
designer le pigeon domestique. Ard. coulon- 
monceau, coleau-m. figurent d'ailleurs cóte à 
cóte sous FEW 2/2, 931b colümbus. 

3 Abréviations: c. = *colon, *cou-; tcolò...; 
p. = ‘pigeon’. On se reportera à la carte: si le 
pt est dans une zone hachurée, la forme est 
mentionnée sous A; sinon, elle figurera dans 
un vol. ult., où seront portées les var. venant 
de la q. 414. 

* V. Scius *sávadje colon. 
5 V. DL “colon mansá, 

*colau mansau, Ps *(colonjcolau) mansau 
IER ̀  “colon m], Corr. *(colau/pidjon) mansau 
[EH: *pidjon m.], DEPR.-NopP. *(pidjon/coulon 
à Rœulx) mansau, BAL “(pidjon) monsó [EH: 
p.c. m], Corr. mansär [EH: c. ml Mass. 
*mansó, LiËG. *(pidjan) mansò, etc. — 'man- 
sard' est plus fréqu' utilise comme détermi- 
nant que seul; l'italique signale les pts où 
l'adj. s'est substantivé. Les formes sont parfois 
fortement altérées: A -Ó > -ő (et var.), pro- 
babl' sous l'influence de la finale de 'colomb'; 
à côté des formes avec voy. nasale (mâ- > 
var. normale mó- en Hesbaye et en Condroz), 
qui semblent primitives, existent des var. en 
mó- et en mór-. — L'origine du mot est inc.: 
les mentions ard. citées à l'art. colümbus 

--- mon-, LEON. 
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(cf. n. 2) ne sont pas explicitées; une forme 

altérée du même type figure sous pantèx, 
-1cis, FEW 7, 567a, en méme temps que FEW 

21, 240a: Fraize pansa-colo pigeon ramier; on 
ne sait où sont classées les attestations belgo- 
romanes. En outre, quoique la q. 414 men- 

tionne mansard sans guillemets, le mot n'est 
pas fr. — Peut-on voir dans “mansard' une 
var. de 'manseau' du Maine (cf. FEW 6/1, 

234b Le Mans)? Recevable d'un pt de vue 

phonétique, l'hypothése demanderait à étre 
justifiee par des arguments sémantiques. On 
notera, par ailleurs, que le NP Mansard n'est 

pas expliqué de la sorte: cf. HERBILLON, 
Vieux-Liège 9, 1976, 23. 

5 Influence de *monsieu? 
7 V. DEPR,-Nop. et Dasc., Ois. trami” et aj. 
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Corr. trami; le mot ne figure pas dans les 
glossaires chestrolais et gaumais. — Ce dér. en 
-ariu de ramus, dont le sens est 'sauvage, 
qui habite les bois', s'est le plus souvent subs- 
tantivé; les pts ou il est déterminant figurent 
en italique — Aj. Charleroi *ramelot, de for- 
mation semblable (ramus -- suff. '-elot"). 
FEW 10, 46b ramus. 

* Aj. Mass *coulon d' bó. — Pour ‘bois’, v. 
vol. ult. 

? Mimologismes: 1° “li colon monsá a vin- 
dou s' soir po tretis grins d' sé, èt on l'a brotilé. 
Vèyant goula, li colon d'ha èt dit todi: « Pòve 
sour ki broüle! (bis)» L 106; — il dit: «* Póve 

sotir!» Ma 9. V. aussi not. 89 TOURTERELLE, 
n. 7; — 2? le mâle dit: «* Djel freû co bin deu 
cóps! (bis)» Ph 16. 

89, TOURTERELLE 

Q. G. 415 «tourterelle». 

Qqs pts conservent une forme correspon- 
dant à 'tourtrelle' (dér, de “tourtre' tourte- 

relle « lat, turtur). Les autres formes ont, 

comme le fr. tourterelle, une voy. prétonique 
dont le timbre est trés variable (w, u, i, é, è, é). 

Le classement se fonde sur le timbre de la voy. 
initiale (u, u, 6)!. — Deux autres t. dérivent 
de mimologismes. 

A.? 1. *tütrale, *trü-: tütral Ve /36 | trü- Ve 

35. 
IL. “tourtrèle, -ale?: tarrrèl Ne 76 | -al Vi 

27, 37-43. 
= III. *turturéle*, *térté-... *türtu-: turtu- 

rèl Ch 28; Ni 72; Ph 42, 79 (-el); D 34, 46, 58; 

H 38, 39, 53; L 1 (au fig., v. rœrt&-), 2, 4, 19 
(el), 32 (l); Ve '15, 26, 39, 41; My 4; Ma 2- 
4, 12, 24, 35, 36, 39 (Ce); B 2, ‘3, 4; Ne 11 | 

térté- Ni 20 Gel: turtè- Ard.), 28, 97; Na 6, 
'20, 59; H 27, 28, 37 | térté- W 3 | térté- Ni 6 

(ou turtu-), '9 | türtu- L 43, 113; Ve 31. 

IV. *tourtouréle, *toür-..., -tu-, -ti-, -té-, 

-té-, -té-5: rartarèl To 13; A 2, 7, 12 (ou -tè- 

selon enq.), "20. 28, 37, 60; Mo 9; S 10-19, 37; 

Ch 26 Gef 33, '64; Th 24, 53; Ni 38, 39; Na 

1, 107, 109; D 132; B 9; Ne 51; Vi 6-13, 22| 
turtu- Th 64; Ni “102; Na 30, 69, 84, 99, 112; 

Ph 33, 45 (-a/), 53 (ou -tà-), 81; Ar 2; D 25, 

38, 94, 101; W 30; H '45; L 66 (-el), 114; Ma 

46 | tùr- Ph 16 (-tà-) | tūr- D 40 | rūr- Ch 27, 

61, 72; Na 79; Ve 38; My 1 | tàrti- Na 116, 
127 | turti- Na 23 | -té- To 27, 39 | tdirtérel To 
78 | turtérél To 24, 48, 99; Mo 1, 44, 58; S 1, 
31 (-te-); Ch 63; Th 5, 43, 46, 62, 72; Ni 1, 33, 
112 (ou -té-); Na 22; Ph 61 | tūr- Ch 43; H 8, 

21 (ou -t4i-); L 87 | turté-, -tà- No 1, 3; To 1, 
2. (-àl), 6(èN, 7, 37, 58, 71, 73, 94; À 1, 12 
(ou turtu- selon enq.), /13, '18, 44, 55; Mo 17, 
37, 41, 42, 64 (Céh; S 6 (-ta-); Th 14, 25, 29, 
54, 73, 82; Ni 6 (ou térté-), 11 (-1&-), 17, 19, 20 

(«el à Ard.), 26, 45, 61 (-t&-), 85, 90, 98, 107, 
112 (ou -tè- selon enq.); Na 19, 49, 101, 129, 
130; Ph 6, 37, 53 (ou -tu-), 54 (?), 69, 84, 86; 

Ar 1; D 7, 15, 30, 68, 81, 110, 113, 123; W 

sauf 3, 30; H 1, 2, 720, '42, 46, 49, 69 (-té-); L 
1 (v. turtu-), 7, 39 (-el), 45, 101, 116; Ve 24; 

Ma 1, 9, 40, 43, 53; B 7, 24, 30; Ne 9, 20, ‘22, 

'23, 24, 26, 43-49, 60, 63, 69; Vi 2, 16, 18, 25, 
'36 | tür- To 94 (-el ou -é,]); Ch 4 | tūr- Ni 36, 

93; Na 44, 116, 127; Ph 15; H 21 (ou -té- 
selon enq.). 

V. *tórturéle: tórturél D 72, 73, 84, 96. 
B. *toute-crüye?: tar krüy Ch 16. 
C. "soft" ̀  sdir Ma 198. 
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! A propos des produits belgo-romans de 
türtür, on notera: l” la palatalisation du a 
initial (sous l'influence du r?), d'où turtur-; 
comp. *suri, -u « sorice, *frumi, -u « 
formice...; — 2° l'intégration sporadique 
des formes issues de türtür dans d'autres 
familles lexicales: v. en particulier “titrale et 
var. (D, peut-étre réanalysé en fonction de 
*tüter corner, trompetter (DL, FEW 13/2, 
444a tüt-); *turturéle et var. (III), peut-étre 
intégré dans la famille des der. onom. “turlu- 
tutu, * turélüre, etc. (FEW 5, 464a lur-); *rôr- 
turèle visiblement influencé dans sa forme par 
'torturer'. 

? FEW 13/2, 437b türtür (d'origine ono- 
matopéique). 

3 V, Gloss. S'-Lég. *tourtrale et *toütrale 
(forme plus proche des formes classées sous I) 
tourterelle; fig., *ó la viye ^! la vieille èn- 
nuyeuse. 
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+ V. DL *turturéle dans «*Montez, bèle 
^ !» Tati 669. Aj. Pins. “turturèle (v. n. 5). 

* V. BAL, DEPR.-NoP., Corr., LIÉG. *tour- 
touréle, PIRS. id., ou “tourturèle, ou *turturéle, 
BALLE, SCIUS et VILL., MASSONNET “tourturèle 
(l'EH note tür- à My 1), REN. *tourtéréle, etc. 

€ «Parce qu'elle crie + /». 
7 Selon le tém. de L 116, elle crie: “Pòve 

sour! [pauvre sceur!]. Comp. not. 88 PIGEON 
RAMIER, n. 9. 

* Réponses approximatives: 1? 'colomb': ko- 
lò L 35; '--- de cour": koló d kür L 61; "petit 
bleu": pti blé B 33; "colombe": kòlòp Ma 20; B 
6; 'trousse-queue": trós kaw W '56. V. vol. ult. 
(espéces de pigeons). Le dernier t. a aussi été 
relevé avec le sens 'bergeronnette' (not. 56, C); 
— 2° 'sauvage colon' W '42; 'c. de bois': To 
99 (ou A). V. not. 88 PIGEON RAMIER. 

90. PERDRIX (carte 53) 

Q. G. 521 «perdrix». 

Toutes les formes belgo-romanes ont, comme 
le fr. perdrix, un r après la dentale'. Qqs traits 
sont propres aux formes du nord: 1? le carac- 
tére sourd de cette dentale?; 2° la diphtongai- 
son du é entravé par r + consonne (comp. 
ALW 1, c. 71-72); 3* la réduction du groupe 
complexe rtr par l'amuissement du premier 
des deux r?. Deux formes du n.-e. conservent 
le h; issu de la finale -ice*. 

© ALF 1102; Brun., Eng. 1178; FEW 8, 
226a pérdix. 

AS l. a. *piétrih: pyétrih L 7; Ve 8 (L. 
Domken, mais -i M. Grégoire)? || b. “piètri, -i, 
si, -é..,: pyètri À 37,752, 55; Mo 1 (arch; G. 
Talaupe, v. pérdri), 9, 17, 23, 41, 42 (ou pyèr- 
dri); S 1, 13-29, 31 (pe-), 36, 37; Ch 4-28, 43- 
72; Th 2, 5, 24, 29, 53; Ni 1, 38, 39, 72, 90, 
107, 112 (J.H., -é/i enq. compl.); Na 59-109, 
116-129, 135; Ph 15, "21, 33-61, 81, 84; Ar l; 
D 7-68, 73-120; W 1, '8, '9, 10-30, ‘39, '42, ‘56, 
59; H 2, 8, 38-69; L 1-4, 14-35, 39 (pe-), 43- 
116; Ve; My; Ma; B (sauf 33; avec -é/i B 5); 
Ne 9, 14-16, 23, 26 | -TA 60 | «-i» To 99 | -i 

Ch 33; Ni 20; Na 1, 22, 23; Ph 16; D 72; H 37 
| -é/i, -é Ni 36, 85, 112 (enq. compl.); Na ‘20, 
30, 44, 49, 112, 130; Ph 6; W 3, 35, 36, 63, 66; 
H 1, 21, "26, 27, 28, ‘39, ‘42; B 5 | -e Mo 44 | 
-ù Na 6, 19; Ne 4 | -č Ni 11, 26, 45, 80, /97 | -ë 
Ni 2, '5, 6, '9, 17, 19, 28, 61, 93, 98 || 
c. *piérdri: pyérdri Mo 42 (v. pyétri). 

II. *pétri, *pé-, *pé-, *pi-... *pédri: pèrri 
To 13, 24, 37, 43-58, ‘71; A '10, 12, ‘13, 28 | 
«petri» A '18 | pétri Ph 79 | pé- No 2 | pé-, pė- 
No 1; To 1, 2, 27, 39, 94; Ar 2 | pé- To 6, 28 | 
pi- A 2, 7 || pédri No 3. 

III. *pértri, *pér-, *pér-, *pél-... *pérdri: 
pértri Mo 20, 37 (ou -dri), 58-79; Th 14, 25, 
43, 72; Ne 11, 47, 76; Vi '17, 22, 38 | -é/i Ne 
32, 51; Vi 6, 8, 25 | pértri Ph 69 (ou -dri selon 
enq.) | pértri A 50 | «pær-» A 720 | pértri, A 44 
| péltri*. Vi 46 (A. Lecoq, mais pérdri M. 
Hanuse) || pérdri To 7, 73; Mo 1, 37; S 6, 10; 
Th 46, 54-64, 73, 82; Ni 33; Ph 69 (per-, ou 
-tri selon enq.), 86; D 123; B 33; Ne 20, ‘22, 
24, 31, 33, '38, 39, 60-69; Vi 16, '21, 35, ‘36, 
37, 43, 46 (M. Hanuse, v. péltri), 47 | -i To 78 | 
-éji D 132, 136; Ne 43, 57; Vi 13, 27. 
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PERDRIX L 

*ptètrih á 6 

"pit? ^ 

*pierdri MN aer" 

*pétri, " pé-, pe. "pi 

*pédri 

"périri, * pérs, “pèr. "pèl 

*perdri 

“pèrdrot, * pérdró x | Fee GO 

B 

| 

m 
A^9 a. *pérdrot: pèrdrò Ne 20, 24, 44, 47, 

60; Vi 2, 37, 47 (-o) || b. *pérdró: pérdró Ne 
49; Vi 78 (masc. ou fèm.), "21. 

! Pour l'origine de ce r, on propose diver- 
ses explications: notamment l'alignement de 
pérdix sur les mots de finale -trix, ou 
l'introduction d'un r aprés le groupe rd comme 

dans chardron (var. de chardon), v. FEW 8, 
228b, n. 1. 

? Cette particularité appuierait l'hypothèse 
d'une réfection en -trix (v. n. 1); les formes 

en -d- seraient secondaires (influence de 'per- 

dre'?). 
3 Comp. * Biètran et * Djétrou équivalant au 

fr. Bertrand et Gertrude, et v. Rem., Différen- 
ciation $ 67. 

* V. REM., hz; 68 et comp., dans ce volume, 
*frumih fourmi < *fórmice (not. 121). 

“ La q. 705 «durillon, cor au pied» (ré- 
ponse 'cil-de-perdrix' apporte qqs var. (en 

général plus proches de la forme fr., sauf pour 

To 73): pyédri (-tri) L 1 (A. Gob.); pètri 

(pèrdri) To 73; pédri (petri) No 2; pertri 

(pyétri) A 37; pérdri (pyétri) Ch 63; pérdri 

© G9 So Ë 

m © © 

(pètri) To 13, (pétri) To 1, 28, 94; de menues 
var. dans le timbre de la voy. finale: -i (-i) Na 
22; D 72; (-é/i) Ni 36; Na 44, 49; -é/i (-u) Na 

19; une var. de t.: pèrdri Vi 2, ou la q. de base 
offre pèrdrò ('-ot'). — Le mot est général 
fém., mais donné comme masc. à B 23, 27 (?); 

Ne 14. 
6 Il faut peut-être ajouter a ces formes la 

notation «pyédri» de Ve ‘15. 
7 pi- sous l'influence de la finale (Umlaut). 

8 Comp. BRUN., Le. L'altération de r en / 
est fréquente (v., p. ex, ALW 1, c. 8 et 36). 

Ici, elle correspond à un rapproch' du pt 
d'articulation de r par rapport à la dentale ta 
l'intérieur du groupe de consonnes rtr. 

? Dër. du thème pede" de "perdrix", en -ot 
(a) et sans doute en '-eau' (b) (sous une forme 
empruntée au fr.). À Ne 49, le mot est défini 
par “jeune perdrix'; c'est probabl' le sens en 
plusieurs autres pts oü le dérivé coexiste avec 
le simple, mais en 3 pts (en italique dans le 

tableau; v. toutefois la var. de la n. 5), le dér. 

constitue la seule rép. à la q. «perdrix». — 
Espèce: */u roudje pérdró Ne 49 («qui passe 
au mois d'octobre, fin novembre» [perdrix 

rouge]). 
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91. CAILLE (carte 54) 

Q. G. 522 «caille». 

“ewaye-owayéte 

*eweyechoubaute 

*brute Abou 

* püye-tés-aétex 

+ vedte * calte-pò-cwite 

En pointillé: méme type daus un dérivé de 

En général, 'caille': kw latin se conserve 
aujourd'hui dans tout le domaine propr' w., 
en gaumais et en qqs pts de l'o. Comp. ALW 
1, c. 36 ÉQUERRE. — En plusieurs pts, le t. est 
concurrencé (ou remplacé) par des dénomina- 
tions tirées de mimologismes. 

* ALF 1483; FEW 2/2, 1386a quacula. 

A." I. “cwaye, -A-?...: kway To 37 (-aly), 
[99]; A [55], [60]: Mo [41], [42], 44; Ch [33]: 
Th 53; Ni 2, '5, 19, 20, [39], 45, 61, 80, 90, 
[112]; Na 19-30, 59, 84, 107, 109, 112 (rare), 
116, 129; Ph 15, 16, 42, 53, 54 (trés rare), 61, 
79. 81; Ar 1; D 15-30, 38, 40, 58, 68-73, 84, 
94, 101; W 1-30, 36, ‘39, '42, 56, 66; H 2-27, 
728, 38 (2), 46-50, 67, 68; L 1-94, 106, 113; Ve 
l, 24, 32-42, 47 (sens fig.); My 1-3; Ma 2, 3, 
12, 35, 36, 42, 51; B 5-15, 21-23; Ne 4, 11, 20, 
“22, 26 (ou kay); Vi 6, 22-27, ‘36, 37, 38, 43 
(-way), 46 | -áy Ni 17, 26, 28, 85; Ve 31; Ne 
15, "23 | -ày Ch '54, 61; Ni 6,79, 98, 102, 107; 
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Na 6, 79, 127, 135; Ph 37; D 36; L 114; My 4; 
Ma 39, 46; Ne 14, 24, 31; Vi 13, 721. 

II. *cwéye?: kwèy D 34; W 63; H 37, '39, 
53, 69 (arch., v. kay); Ve 44; Ma 4, 9; B2, 73, 
4. 

III. “caye, -à-, -à-, -à-: kay No 2; To 2, 6, 
13, 24, 28, 43, 48; A 2-12, '18, 20, 28-44; Mo 
1-23, 58-79; S 6-19, 31, 37; Ch 4-26, 27 (-aw*), 
63, '64; Th 14-29, 46, 54, 64, 73, 82; Ni [1], 11, 
33, 72, 93; Na 44, 69, 101, 130; Ph 6, 33, 69, 
84, 86; Ar 2; D 46, 81, 96 (?), 110-120, 132, 
136; W 59; L 101, 116 (?); Ma 1, 19-29, 40, 
43; B ‘14, 16, 24, 28, 30,32; Ne 9, 16, 26, 32, 
44, 47, 51, 63-76; Vi 2, 8, 16, 18, 47 | -åy A 
^13; Th 43 | -åy A 50; Ch 28, 72; Ph 45; Ne 60 
| -åy S 29, 35, 36; Th 2, 62 | -ày Ne 39, 43, 49 
| -åy Th 72; H 69. 

IV. *cale, -à-: kal To 1, 7, 27, 39, 58, 73, 94 
| -á- A '52 | -à- To ‘71, 78. 

B. l. “cwaye-cwayète, “cwarcwayète, *keü- 
d'-coyote" ...: kway kwayét Mo 42 | kwar- 



208 ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

kwayèt To 99; A 55, 60; Mo 41 | kakayèt A 50 | Goff. (t. que DASN. définit par 'huppe'; v. not. 

| ké t kòyòt Mo 37 || 2. *c(w)aye-bouboute, 

---bébéte, ---bibite...5: kway bubut Ni 98 
(-dy) | --- bébét Ni 28 (-ay), 39, 45 | --- bibit 
Ch 33 | ---bébét Ni 112 | kay bibit Ni 1 | 
3. *boute-boute, *boute-bouboute  ...: but but 

Ma 19, 53; Ne 33 | bad bubut Ni 19 (bud ---), 

20; Na 1, 79; Ve 24; My 3; Ma 4; Ne 16, 44 | 

bat bubuč B 4, 5 || 4. “paye-tès-dètes": pay té 

dèt Ma 4; Ne 43, 57; Vi 6 (masc.), 8, 21 (pay) 

l| 5. *ewite-po-cwite?: kwit pò kwit My 619. 12. 

! Présentation: on entoure de crochets les 
pts où 'caille apparait dans un dérivé de 
mimologisme (B 1 et 2). Sur la carte, les 

symboles correspondant à ces pts sont en 

pointillés. 
? DL, ViLL. et Scius, LÉON., PIRS., LIÉG. 

*cwaye; aj. BALLE *ewáye (EH: *cáye), CARL.? 

*cwaye Ch 32, *ewdye Ch 36, 55, et Maps 

*ewale (EH: *cale). 
3 a > è, sans doute sous l'influence du y. 

+ Croisement avec *cawe 'choue' choucas, 

connu en ce pt: v. not. 51, A, 1. — A l'inverse, 
“cwaye Ph 52, défini par «petit corbeau ni- 

chant dans les rochers de Meuse» CARL.” est 

altéré de 'choue'. 
* Du mimologisme: *caye-cayéte! Th 24. 

V. CARL.? *cwaye-cwayéte caille Ch 50, 69, 

REN. *cwarcwayéte cri de la caille et courcail- 

let; caille, Aj. SIG. *caye-cayot, masc., cri de la 
caille et «courcailler»; caille. Comp. fr. car 
cailler crier (de la caille). FEW 2/2, 1387b. — 
A l'altération de kway- en kwar-, et de kay- en 
kar-, comp. celle de “moule-moulète (de for- 

mation semblable) en “mourmoulète (not. 

163). 
5 Du mimologisme: *cwaye-bibite (bis)! Ni 

90. V. CARL." cwaye-bibite Ch 32, 35, 36, 

Cop». “caye-bibite chant de la caille: caille, 

Dasc., Ois. *caye-bibite (bis) chant de la 

caille. — Aj. Corr. “bite-bibite chant de la 

caille, et comp. le t. suiv. 

” Du mimologisme: “boute-bouboute! D 94; 
Ma 9, 20, 36; *boute-bouboute, cwaye-cwayète! 

Ph 16 («ce que disent les enfants en imitant le 

cri de la caille»). V. PiRs. *boute-bouboute 
chant de la caille; caille, Haust, Chestr. id. 

caille dans DasN., mais “boute-boute selon 

92 AUTRES OISEAUX, sous 11°: *boute-boute et 
var. au sens huppe?) et FEW 14, 58a üpüpa, 
auquel on incorporera Neufch. boute bouboute 
(FEW 21, 240b). 

8 Du mimologisme: “paye tès dètes! Ni 90 

(bis); Ma 20, 36; Ne 47; Vi 27; "paye --- L 45, 

c.-à-d. ‘paie tes dettes’. Ajouter PIRS., Mass. et 

Lic. "paye tès détes imitation du cri de la 
caille. — V. aussi notation de BASTIN, Ois., à 

la not. 69 MÉSANGE, ADD., n. 2. 

? Du mimologisme: “cwite po cwite! L 7, 
45, 61; Ma 9, littéral' ‘quitte pour quitte! (v. 
DL *nos-éstans cwites po cwites (F) nous som- 

mes quitte à quitte). SCIUS *cwite po cwite 

imitation du cri de la caille; DL ---, sope di 

tchin (dicton): le chant de la caille est présage 
de pluie (v. n. 11). 

19 Aux appellations relevées par l'EH, 

ajouter Charleroi “tchac-tchac caille, inséré 

FEW 13/2, 357b, et Gloss. S'-Lég. “tchic-tchac 
caille. Ces deux t. sont plus fréquents au 
sens “traquet': v. not. 73, A. — Réponses 

approximatives: 1° 'rále': ral H ‘42, qui désigne 
le râle des genêts (Crex crex), communément 
appelé roi des cailles. La ressemblance entre 

les deux oiseaux n'est pas grande, mais leurs 
migrations se produisent à la même époque et 
ils s'arrêtent dans les mêmes endroits; 2? 'per- 
drix’ No 1; S 1: v. not. 90; 3° 'grive' To 2: v. 
not. 71. 

11 Expr.: 19 *éle êst còde come ène cále 
To ‘71. Comp. fr. chaude comme une caille et 
v. DL et LiéG.; ‘caille’ est un terme d'injure 
pour une femme Ve 24 (*vile —/), 47 (seul 

sens connu pour tcwaye); — 2° *s'acwati 

come one cwaye Ve 24. V. DL “s'acwati se 

mettre a plat ventre, s'aplatir, se blottir, et 

FEW 2/1, 813a *coactire. On notera que 

FEW 2/2, 1386b quacula mentionne gaum. 
“su cwayi se baisser pour éviter un coup, 
mouz: se recouaiie [finale -yi?] se cacher à la 
façon des cailles. Le verbe ne dérive pas de 
'caille'; v. FEW 2/2, 1442b cübare (Peuv. se 

couâlli se cacher, etc.) et 24, 88b accübi- 
tare (Urim. raicoayé s'accroupir de nouveau, 

etc.). — Cri des cailles et météorologie: “lès 
cayes rapèl'té ['rappellent”] les cailles crient 
pour se rassembler A 12. Comp. ‘rappeler au 
sens ‘appeler les oiseaux en imitant leur chant? 
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(w.), ‘siffler pour appeler le mâle des oiseaux’ 
(St-Pol) FEW 25, 30b appellare, et Corr. 
“rapèl à cayes courcaillet fabriqué par les 
*afuteüs [= braconniers: not. 172, B]; — "ée 
cwayes rapèl'nèt, yé va fé bon Ni 17. Le cri de 
la caille est plus souvent pergu comme un 
présage de pluie: v. DL (diction à la n. 9) et 
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Dasc., Ois. — Tendeur aux cailles: *eway tí 
W 156, littéral' 'cailletier', dér. à porter FEW 
2/2, 1386b. — Coutume: on met les cailles en 
cage à l'extérieur des maisons, à l'extrémité 
des *trós à gades «trous d'échafaudage» Ni 
90; pour “trò à gades trou de boulin, v. ALW 
4, 44b. 

92. AUTRES OISEAUX 

Q. G. 541 «(autres oiseaux connus ...)». 

Cette notice présente les rép. trés diverses 
obtenues à la q. 541. Chaque fois que c'était 
possible, les oiseaux dénommés ont été identi- 
fiés, gráce aux définitions ou aux descriptions 
fournies par les tém. ou par les glossaires!. 
Les espèces ont été classées selon l'ordre qui a 
été adopté pour les not. précédentes?. 

l° Pipits: (pipit des prés) a. *béguinéte?: 
béginét Na 79 (v. *djileüse), 109; H ‘42, 68; L 
4, 43, 45, 113 (farlouse des champs), 114: Ve 
1, 6 (= alouette des haies?), 26 (synon. de 
*hosse-cawe), 32 (v. *critcho"); Ma 12; B 5| 
-gé- H 21 | -gé- Ni 98 || b.'alouette tdi 
pré'* ...: a. di pré W 13; L 113 | --- di --- Na 
23 | --- dé --- Ni 17 | --- dé --- W 66 | --- di 
par [littéral! ‘parc' carré de jardin; cf. DL 
“paré et FEW 7 663b parricus] W 1 | 
c. *eritcho^^: kricó"y Ve 32 (synon. de *bégui- 
néte) || (pipit des arbres) d. (grosse) béguéne^: 
gróz bégén L 4 (?) | bégén L 45 (s'opposant à 
*béguinéte); Ve 1 (id.: pipit des arbres) || d. 
*djileüse"; gies Na 798. 

2° Gros-bec: *gros-bétch?: gro bèč Na 79, 
109; Ve 6, 35. 

3° Bec-croisé: *erwéj'lé-bétch !?: krwèz/é 
bèt Na 109. 

4? Serins: a. teini, A *ciné!!: sini Na 79 
(sizerin); = 35 (espèce de tarin) | -7 Ve 1 | siné 
To 73; L 114 (espèce de tarin) || b. *canari, 
*canàri, *kè-12: kanaré W 35; B 5 | -nâ- W 
‘36, 63; H.2 | kè- W “8 |-7W 10 | «une 
kanaryé No 1; To 37 || 
78. 

5” Grimpereau et sittelle: (grimpereau) a.!* 
“gripète: gripét A 60 (q. «pic», défini par 
'grimpereau"); L 114 (grimpe aux arbres); Ve 

*gripiou: 

c. *mul,,ó !^ : mul;ó To 

6 (~ "du méléye [de pommier]) || 

gripyu Ve 40 || «gripiou» (lexique «-iau») To 
99 || *grépwé: grépwè Ni 5 || *grip'lét: griplè Vi 
8 (sittelle) || (sittelle) b. *bleüse gripète 15: bids 
gripèt Ve 616. 

6° Cincle plongeur (ou merle d'eau): *plon- 
keû17: plòké Ma 4 (plongeon) 17b!s, 

7? Accenteur mouchet!8. 
8° Pouillot véloce et pouillot fitis: a. *tchif- 

tchaf!°: dif caf Ve 1 (ou “pitit covreü), 32 
(«pouillot rousset») || b. *pitit/gros covreû 2°: 
piti | gró kòvré Ve 1?!. 

9? Hypolais: "contrefaisant”22: kòtrèfèza Ph 
16 («espèce de fauvette») | kòtrufèza Ve 1 (= 
"d háye) | kòtèrféza To 99 (pouillot)??. 

10” Gobe-mouches: 'gobe-mouches': gòb 
muš S 1324, 

11? Huppe: “boute-boute, “bouboute, “boute- 
bouboute?": bait bad Vi 8, 27, 35 | bud bud Vi 
'36, 43 | bubut L "32; Ve 6 (oiseau huppé 
devenu rare) | but bubut L 19; B 729. 

12? Martinet??. 
13° Torcol?*: *twétche-có, “tward-cò, “tòrd- 

cô (*tórcó)...: twèë kò D 64; L 116 («pic 
gris») | twar kó D 110 | tórkó Ph 42 (q. «pic»); 
Ne 51 | türka Th 24 || b. *cwagne-cô ?°: kwañ 
kò D 101 (q. «pic»); Ne 9 || c. *coloüve du 
tchène 39: kó/dif du cén Ve 1. 

14 Pigeons et coq, poule, paon?!. 
15” Tétras et coq de bruyère: 'coq (kòk, kò 

a My 2, 3, 6) de bruyére'??: brèyir My 2-3 
(tétras), 6 (id.) | brwyir Ne 11, 31 | bruuyér Ne 
47 | bruyér Ne 49, 63 | -ér Vi 36 | bruwir B 22 
| bruwir Ph 84; Ar 1; "poule ---' pòy B 22 | 
puy Ne 11, 3133, 

16° Gelinotte: 'gelinotte'?*: gèlinòt My 3, 6 
| gò- B 22 | že- Ph 84; Ar 1; D 110; Ne 49 | zò- 
Ar 2 | Zlinót Ne 6935. 

17? Faisan: 'faisan': fezà Ni 5; Na 6 | fè 
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Ar 1; D 110; Ne 63 | fë- B22 | fé- Th 24 | fè- 
Ne 4936. 

18? Râles: 'rále'*": ral A 12; Ch 16 (“intrè 

ne kaye èvèt "ne piètri); Th 24 (~ *de bru- 

wére, ^ *d'euwe); Ve 6; Ne 49 (^ “du gngnès': 

«grosse caille des genêts») 3". 
19 Poule d'eau: "poule d’eau, poulette---, 

geline ---'3?: pòy Ni 20 (Ard.), 45; H 49, 53; 

Ve 39; Ma 9 | póy Ni ‘102 | pay Ve 6 | puy To 

24; A 7; Th 62; Ph 53, 84; Ar 1; D 7, 120; Ne 
11, 24, 31, 49, 63, 69; Vi ‘36 | püy Th 24 | 

pòyèt Ni 80; Na 23 | puyèd Na 6; D '10; Vi 

'21 | glén A 2. 
20° Foulque: 'foulque': fulk S 13 (espèce 

de canard sauvage, etranger*?). 
21° Grue: a. 'sauvage(s) oie(s), oie sau- 

vage'*! : sävaë aw B 23 (ou gru) | sávac åw W 
3 | sávacéz aw L 61 | sávacéz åw Ni 19 (on les 

confond avec les grues); L 45; Ve 24 | sovacèz 

ôw Ni 80; Na 6 | --- ôy Ne 69 || òw sôvaë Ar 2 

| ôy sóvaé Vi '21 | 44, --- Vi 46 | wè sóvag Th 

24 | à, sóvas To 24 || b. “gas”: ga A 2 (oie 

sauvage)*? || c. 'grue'^*: grow D 34; Ma 9 | 

graw Ve 24 (dans *vile ^ injure) | grow Ma 39 
| gròw Ve 34 | grüw Na 79; H 46 | grüw H 49, 
53 | gra, Ni 20 | gr& B 22, 24 | gru Ve 40; My 
2,3, 6 (masc.); B 5, 23 | grüw Ar 1; D 120 | 
gra D 123; Ne 26, 47, 49; Vi 43 || 'grue 

sauvage": gra, sóvac Vi 46. 
22° Bécasse et bécassine: a. "bécasse'5: bè- 

gas Th 24, 62; Ni 20 (Ard.), 80; Na 6; D 110; 

W 3: H 46; Ve 6; My 3, 6; B22 | -kas Ar 1, 2; 

D 120, 123; Ne 26, 49, 69; Vi 36 || "bécas- 

sine'^5: bégasin B 22 | -ka- Ne 26, 49 || b. 

jaquet'**: Zakè Ne 26 (espèce de bécassine 
qui vit dans les fagnes)^". 

23? Courlis: a. *lówi**: lòwi Ve 32 (courlis: 
oiseau séjournant dans la fagne a la bonne 

saison: ainsi appelé à cause de son cri), 34 || 

b. *cló-l'uhy *?: klòluz My 3, 6. 
24° Vanneau: a. *piwitch*?: piwié Th 24 

(ortolan, comp. *vanó); My 3, 6; B 22, 23 

(vanneau, oiseau des fagnes); Ne 26, 76 (piy-) 

j|. b. *gnâwète*! : ñäwèt H 46 (vanneau) || 
c. "vanneau": vanó Th 24. 

25° Cygne, oie, canard *?. 
26° Cigogne: 'cigogne'5?: sigoñ Ne 49 | sê- 

Na 6. 
27° Héron: 'héron': kèrò H 46, 49; Ma 9; 

Ne 24 | hê H 53 | hē- Na 6 | hē- Ne 11 | é To 
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24; S 13; Th 62; Na 6; Ph 53; D 120; Ar 1, 2 

(ou -d); Ne 49, 69 | è- Ni 6, 9 | & Ni 19, 20 

(Ard.: -dw); W 354. 

! On donne certaines de ces descriptions 
entre parenthèses après le point concerné 
(complément d'information ou, au contraire, 
glose différente de l'identification proposée 

dans le titre). Les contradictions entre les 

données de l'EH et celles des glossaires et les 

divergences entre les glossaires eux-mémes ne 

sont pas rares: v. les notes. 
? Les rép. se rapportant à des espèces fai- 

sant l'objet d'une not. ont été portées à ces 

not. avec l'indication de leur origine (q. 541 

«autres oiseaux»); il s'agit parfois de mots 

que les tém. fournissent sans pouvoir en préci- 

ser le sens. 
5 Le mot est assez largement connu: v. en 

effet DL *béguinéte bec-figue, VILL. (Suppl") 

et Scius id., LÉON, *béguinéte (confondu avec 

*osse-cu ou *osse-kéw bergeronnette; avec 

*moréte accenteur-mouchet à Jodoigne), PIRS. 
id. «béguinette ou farlouse des prés [...]; ber- 

geronnette», BAL id. farlouse des prés, Copp. 

id. pipit des prés, Dasc., Ois. id. (et *b. d' yau 

pipit aquatique ou spioncelle), etc.; FEW 15/1, 
88à *beggen. Le mot est un dimin. de 

'béguine' (v. 1° d) pipit des arbres: il y a en 
effet une différence de taille assez nette entre 
le pipit des prés et le pipit des arbres. — Pour 

la confusion entre *béguinéte et "hoche-queue/ 
cul', v. not. 56 BERGERONNETTE, ADD., n. 6, et 

ci-dessous n. 8. 
* V. DFL et se reporter, pour les formes de 

'aloue/-ouette', à la not. 57. Ajouter le type 

FEW 24, 292a alauda. — Autre sens: ‘bru- 
ant proyer' (not. 67, ADD). 

5 V. encore BASTIN, Oiseaux “crition, *cri- 

kion pipi des prés à My 3; le méme auteur 
rapporte la «croyance populaire» (qui est 

plutôt une observation) que “e'èst l' crition 
qu'acóve [couve; cf. FEW 24, 87b accüba- 
re] ét qu'aclive [élève; v. FEW 5, 275a, lè- 
vare] lu coucou. On ajoutera que ce rôle n'est 

pas dévolu exclusivement au pipit. — L'appel- 

lation est motivée par le cri de l'espéce ou par 

sa petite taille: v. FEW 2/2, 1337a krikk- et 

comp. *érikion, -tion grillon (not. 146). 
$ V. DL *béguéne gros bec-figue, PIRS. id. 
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«pipi des arbres, cujelier, grasset, gros bec- 
figue», BaL, DAsc., Ois. *béguéne pipi des 
arbres, Copp. tbèguine id., etc. et FEW 15/1, 
88a *beggen et n. 12. 

” Précision: «béguinette?; ainsi appelée à 
cause de son cri: giy/ à l'aube seulement». 

8 Ajouter: *bréyire, propr! "bruyère', B 4, 
d'après DFL: *p'tite ^ «pipit des champs» 
[= pipit rousseline, qui vit dans les champs 
et dans les zones incultes (les “bruyères))], 
*grosse ^ pipit des arbres. Ajouter ce sens 
FEW 1, 558a brücus; — «coucmal pupu» 
ViLL.: pipit ou huppe? Pour GRANDGAGNAGE, 
BSLW 6/2, 1864, 37, 'huppe', de méme que 
pour GoossE, PSR 3, 1964, 44, qui analyse 
pupu[t] comme l'ancien nom fr. de l'oiseau 
(FEW 14, 58a üpüpa). V. cependant BASTIN, 
Oiseaux, qui rejette l'interprétation de Grandg. 
et ajoute: «peut-étre faut-il lire pipi et 
entendre le pipi des arbres [...]; sinon, ce 
volatile est le seul parmi le gibier à plumes qui 
manque dans le dictionnaire de Villers.» On 
ajoutera que *couk'mal, *cok- est aussi un 
nom de plante: v. FEW 21, 202a et REM., 
Gloss. “coc'male, qui renvoie à d'autres for- 
mes et propose le rapprochement avec 'coque- 
melle (FEW 2/2, 1457a cücüma); — le 
DFL donne encore, s.v. pipit, avec la défini- 
tion «pipit des champs», les types: “tchirawe 
(< DL id., f., «farlouse des champs»); *eríse 
béguinéte ou *p'tite brèyire B A. Le mot “tchi- 
rawe est la forme féminine correspondant à 
* tchirou bergeronnette (not. 56, ADD., n. 3); 
on l'ajoutera auprès de *ichirou FEW 13/2, 
374a t$irr- en la biffant du FEW 21, 229a. 
Comme le «pipit des champs» [= pipit rous- 
seline, Anthus campestris] n'est pas gris, mais 
brun marron et roux brun, et vu la proximité 
formelle de ciraw avec Gira, on pense que 
*tchirawe comme *grise b. désignent la berge- 
ronnette grise, l'adj. *gríse convenant bien à 
la livrée de Motacilla alba (comp. les désigna- 
tions relevées à la not. 56, ADD.). Les pipits 
et les bergeronnettes sont des espéces voisines 
(motacillidés) entre lesquelles les confusions 
sont assez fréquentes. 

? V. au sens ‘gros bec’, DFL, LÉON., 
BALLE, BAL, Dasc., Ois. *gros-bétch et FEW 
1, 309a beccus, où on ajoutera les mentions 

w, — On notera que le méme type lexical 
s'applique en d'autres pts au moineau (not. 
59, D) et au bouvreuil (not. 66, F). 

!? Ajouter le type FEW 1, 309a, et v., pour 
'croiseler!' et dér. FEW 2/2, 1378b crüx. — 
V. encore Bastin, Oiseaux ^*creüh lé-bétch, 
DFL id., et comp. DASC., Oiseaux “bètch- 
cwásé. 

!! Souvent considéré comme une espèce de 
tarin: v. les précisions insérées dans le tableau, 
ainsi que not. 62 TARIN, n. 9 (rép. "cini”). — 
FEW 11, 654b-655a siren (pour Charleroi). 

12 V. encore not. 62, n. 9. — FEW 2/1, 
171b Canariae (insulae). 

13 Le mot désigne «le croisement du serin 
et du tarin ou du serin et du chardonneret, qui 
ne se reproduit pas». Comp. Maes muló flire: 
-ót] 1. oiseau issu du croisement du chardon- 
neret et du pinson; 2. tout oiseau hybride. 
Littéral' 'mulot' oiseau batardé, sens attesté 
pour Mouscron et Tourc. FEW 6/3, 212b 
mülus; v. encore St-Pol mülé ['-et'] oiseau 
né du chardonneret mále et de la femelle du 
serin, FEW 6/3, 212a et frm. serin mulet pro- 
duit du serin et du linot ou du chardonneret 
(Trév 1771— Lar 1875), FEW 11, 654b sirèn 
(sans renvoi à mülus). 

14 Dër en “ette", eul, “eau', oir (?), 
"elet" de "gri(m)per". V. DL, Scius, BASTIN, 
Oiseaux, LiÉG. *gripète, DFL id. et *gripiou, 
-où Ve 40, *gripeür ['-eur'] B 4, Rem., Gloss. 
*gripi ['-ier'?], BAL, Copr., DEPR.-Nop., Dasc., 
Oiseaux *gripia [reau], *grimpio, -ó [id.], 
Hausr, Chestr. *grip'lét. Certains de ces t. 
sont à ajouter FEW 16, 75a *gripan. — V. 
encore *gripe-set,: grip sé; To 39, littéral 
'grimpe-saux', réponse obtenue à la q. 527 
«pic». 

'5 Comp. DFL “bleitve gripéte L 66 (*bleüse 
g. Ve 1), *grosse g. H 1 et Dasc., Ois. *bleü 
gripia, "ben grimpió. 

16 Ajouter: “gripetir-mazindje B 4, d'après 
DFL, littéral' 'gr.-mésange', peut-être à cause 
de la couleur gris bleuátre de la sitelle et de 
l'habitude, commune aux sitelles et aux mésan- 
ges, de nicher dans des trous d'arbres; — 
*planeré, -èria [-é-7]. d'après DEFR., Faune 
(qui donne pour la deuxiéme forme une gra- 
phie «-eria») et FELLER, Notes 214 (étude sur 
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-ariciu). Dër. de 'planer' grimper FEW 9, 

28a planus. 
17 Littéral' ‘plongeur’. Le mot désigne soit 

le cincle (Cinclus cinclus), soit le grèbe casta- 

gneux (Podiceps ruficollis), communément ap- 

pelé plongeon, comme toutes les variétés de 

grèbes, Ce deuxième sens semble appuyé par 

DL “plonkeii (F) plongeon et DFL *plonkeü, 

s.v. grèbe, mais non s.v. cincle (ou l'on trouve 

toutefois le dimin. 'plongereau' *plonk ré, pour 

Ma 9, point voisin de Ma 4, ou a été relevé 

*plonkeü). DEFR., Faune donne les types *plon- 
kèt, -keii, -k'ré, -k'roû (sans indication de lieu) 

avec les sens 1° grèbe castagneux; 2° «les 

differentes espéces de plongeons». FEW 9, 

94b *plümbicare définit la mention liég. 

par 'podiceps'. — Si le *plonkeü est le grèbe et 

non le cincle, il doit figurer à la suite du n? 27. 

17bis Le cincle est fréquemment considéré 

comme une sorte de merle (fr. merle d'eau, 

merle à plastron) où de grive, le merle étant 

lui-même considéré comme une variété de 
grive: c'est pourquoi on trouvera d’autres 

appellations de cet oiseau aux not. 71 GRIVE, 

ADD. et 72 MERLE, n. 13. — V. en outre 

*neür péheür cincle My 1, 6, d'apres DFL et 

BASTIN, Ois., et *grise di fagne B 4, d'aprés 
DFL. 

18 L'accenteur mouchet (Prunella modula- 

ris) est souvent classé parmi les espéces de 

fauvettes (fr. fauvette d'hiver); aussi la plupart 

des mots désignant le prunellidé ont-ils été 

fournis à la q. «fauvette (espéces)». On se 

reportera donc à la not. 78, ADD., p, où ont 

été ajoutées plusieurs rép. provenant de là 

q. 54l «autre oiseaux». — Aj. 'noir mou- 

chon": nwór musô A 37 (sans définition), dont 

le sens est éclairé par Dasc., Ois. “nwar mou- 

chon, synon. de *mouchon d'aye, accenteur 

mouchet. V. encore Maps *mouchon d póré 
accenteur mouchet, ou *póré D: pòréi] re- 

présente 'por-et' poireau, FEW 8, 195a pôr- 
rum. 

19 Aussi à H 720, d'après DFL. Ajouter le 

mot, qui dérive du cri de l'oiseau, FEW 13/2, 

355b t&af-. — Variante: *tchiw-tchaw Liège, 

d'apres DFL. 
20 Littéral' "petit couvreur' pouillot véloce 

(Phylloscopus collybita) et "gros Couvreur 

pouillot fitis (Ph. trochilus). Wisimus donne 
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encore *covreü plorá ['c. pleurard'] pouillot 

siffleur [Ph. sibilatrix Berch.]. Le t. "couvreur' 

n'est pas repris FEW 2/2, 1145b coopérire; 

lappellation s'explique par le fait que les 
pouillots font des nids couverts tout à fait 

caractéristiques. 
21 Ajouter d'après DAsc., Qis.: 1° *riti S 

43; Ch 24; Th ^3. Mot d'origine onom.; comp. 

les sens enregistrés FEW 13/1, 355a tit- (sous 

3) et 322a ti- (sous Ib) et le t. 'tuit-tuit" ... 

FEW 21, 233b; — 2° *moáürfélon, plus larg' 

connu dans le Centre, à comp. avec Charl. 
+moürfèlo, m., pouillot véloce DialBelg 19, 24, 
rangé FEW 21, 233b. Rapprocher de DEPR.- 

No». *morfélot enfant chétif, rangé FEW 21, 
288b. L'appellation serait motivée par la trés 

petite taille de l'oiseau. 
22 Emprunt du fr. contrefaisant: Vhypolais 

posséde en effet la faculté d'imiter le chant 

des autres oiseaux. V. FEW 3, 351a facére 

(mention montoise, à laquelle on pourrait 

ajouter les formes de l'EH, ainsi que Scius 
*contrufézant contrefaisant, VILL. “contrufé- 

zant hypolais c., LÉON. *contrèfaisan «troglo- 

dyte» DI et ~ *d'éwe (Fenffe-Ciergnon) 
rousserole des marais (à comp. à DFL s.v. 
rousserole), BALLE *contréfaisan «fauvette à 
poitrine jaune», BAL *contrèfésan c., CoPP. 

*contréfézant, “fauvète ~e (v. n. 23), Sic. 

*contrefaisant «oiseau chanteur qui imite les 
autres espéces, espéce de fauvette», REN. 

*conterfésan «pouillot [?], espéce d'oiseau». 

23 Ajouter DFL, DL “djòyelèt (*djóliet D, 

Jupille), littéral" "joli-et; v. FEW 16, 286a 

jòl, où on modifiera la définition ‘espèce de 

fauvette en 'hypolais. DEFR., Faune donne 

encore, sans localisation précise, les t. sui- 
vants: 1? *djéne rôlé, propr' ‘jaune rouleau”: 

'jaune', parce que le dessous du corps de 

l'oiseau est jaune brillant, 'rouleau' à cause 

du bruit de gorge qu'il fait qqfs entendre. 

Biffer le mot du FEW 21, 232b et l'insérer 
FEW 10, 500b rótélla; — 2° *mokeü, pro- 

pr! 'moqueur', inséré FEW 6/3, 22a mokk-; 
— 3* *matchot, qui est le nom liég. du traquet 

(not. 73, B, 2); — 4° *fâzon, qui est une des 
appellations de l'accenteur mouchet (not. 78, 

ADD. p). 
24 V. encore DFL et BASTIN, Ois. *hape- 

mohes My 1, 6, DFL *hapeü d' mohes, LÉON. 
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tapeü d’ mouches, DASC., Ois. "open d' mou- 
chètes ...; la mention liég. est insérée FEW 4, 
382a happ-. — Le gobe-mouche est encore 
appelé *ütik, -itch; sur ce mot, qui s'applique 
aussi (par confusion?) au rouge-queue, v. not. 
74, G. Pour le sens 'gobe-mouche', v. Dasc., 
Ois. *ütik gobe-mouche noir (“apeti d mow- 
chétes s'appliquant au gobe-mouche), mais 
BAL *ütik gobe-mouche gris. 

?5 Le tém. de Vi 35 ajoute: */a b. briyeule 
[crie, littéral! "bruielle; v. FEW 10, 547a 
rügire, au sens ‘agiter la crécelle`]; “ga pu 
come ène b. (réputation dont fait état DEFR., 
Faune s.v. bouboutte). — V. DL *bouboute ou 
“bout'bouboute huppe, PiRS. *bout'-bouboute, 
HAUST, Chestr. *boute-boute «huppe, espéce 
d'alouette» (confusion avec l'alouette hup- 
pée?), d'après DASN., mais ‘caille’, d'après 
Goff. (pour DASN., c'est “boute-bouboute qui 
désigne la caille), LiÉG. et Gloss. S'-Lég. 
*boute-boute huppe. Le mot figure FEW 14, 
58a üpüpa. Pour le sens 'caille', v. not. 91, 
B, 3. 

26 V. encore DFL et BASTIN, Ois. *houpe 
My 1, 6, Dasc., Ois. *woupe; FEW 14, 57b 
üpüpa. — Pour *couk mal pipit ou huppe?, 
v. n. 8. 

27 La plupart des désignations obtenues 
par l'EH ont été relevées à la q. «hirondelle»: 
le martinet est en effet souvent considéré comme 
une variété d'hirondelle (bien qu'il appartienne 
aux apodiformes et non aux passériformes 
comme cette dernière): la notion martinet a 
donc été traitée à la not. 68 HIRONDELLE, 
ADD., ou ont été portés les compléments 
venant de la q. 541. 

28 Le torcol est parfois considéré comme 
une variété de pic; c'est d'ailleurs un picidé. 
Ceci explique la définition ‘pic gris’ de L 116 
et le fait que certaines rép. aient été récoltées à 
la q. «pic». — V. DFL *twétche-có ['torche- 
cou'] et “twèrtch'roule ['torchereuille”] (la secon- 
de forme seulement insérée FEW 13/2, 102b 
tòrques), LÉON. *twatcheroule (Fenffe-Cier- 
gnon); BALLE “tòrc6 ['tord-cou'], BAL id., 
*toürcoü, DAsc., Ois. “tòrd-cou etc. (FEW 
13/2, 86a tórquere, où on ajoutera les for- 
mes diphtonguées). 

29 V. LÉON. *cwagne-có (Fenffe-Ciergnon). 
Littéral' 'corne-cou': pour ce sens du verbe, v. 

FEW 2/2, 1200b córnu et ajouter le com- 
posé 1201b. Pour A, comp. *cwagnó geai (not. 
53, n. 9). 

30 Litt! "couleuvre de chéne', appellation 
motivée par la plasticité du cou chez cette 
espèce. Ajouter FEW 2/2, 926b cólübra. 

?! V, vol. ult.; pour le pigeon ramier et la 
tourterelle, seuls colombiformes traités dans 
ce vol., v. not. 88 et 89. 

32 Ces mots s'appliquent au coq de bruyère 
propr: dit, ou grand tétras (Tetrao urogallus) 
ou au tétras-lyre (Lirurus tetrix), parfois 
appelé petit coq de bruyère, cette deuxième 
espéce étant plus rare. V. encore DFL *co d' 
bréyire tetras à B 4. 

33 Ajouter, d’après VILL., «ourháne coq des 
bois», repris par BASTIN, Oiseaux, qui y recon- 
naît un emprunt à lall, Auerhahn. 

34 FEW 4, 39b gallina (sous 2 a). 
35 DEL ajoute *poye di bwès, type auquel 

DEFR., Faune reconnaît les sens de 1° “poule 
faisane” (femelle du *cog di bwès, v. n. 36); 2° 
‘gelinotte’. 

36 Ajouter *cog ou *poye di fézan DFL, --- 
di bwès DFL et DEFR., Faune, *sávadje cok, 
*s. poye DEFR., Faune. 

37 FEW 10, 84a *rasclare. — Aj. *rálé, 
“ralé DFL et DEFR., Faune. Les précisions de 
Th 24 opposent le rále des genéts (Crex crex) 
au rále aquatique (Rallus aquaticus); v. aussi 
DFL *rálé di gngnés', --- d'éwe (et var.), 
Dasc., Ois. *rüle dés gngnés', --- d'yau. = 
Pour la confusion entre rále et caille (v. ici Ne 
49), v. not. 91 CAILLE, n. 10. 

38 Ajouter: d’après ViLL. et Bast, Ois., 
“crék'teiir «rale; au fig., jaseur, bavard», Le 
mot est dér. de *crék'ter caqueter; au fig. 
bavarder, verbe d'origine onom. qui appa- 
raitra dans un vol. ult.; d'après DFL, “pitite 
poye d'éwe B 4, pour le rale aquatique. 

3? FEW 9, 533b *püllius (Liège et Givet, 
pour "poule ---"; ajouter ‘poulette ++-'); 'ge- 
line ---' est à classer FEW 4, 39a gallina. — 
Noter le sens 'pluvier' [?] indiqué par ViLL. 
pour *poye d'éwe (à comp. avec SCIUS *poye 
d'éwe, *poyéte--- poule d'eau); le sens 'sar- 
celle” [?] mentionné par BASTIN, Ois. pour 
*poyéte d'éwe. 

+0 La foulque n'est pas un «canard sau- 
vage»; elle appartient comme le rále et la 
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poule d'eau à la famille des rallidés (ordre des | 46 Connu en fr. au sens ‘petite bécassine’ 

gruiformes); même genre de confusion dans 

"poule d'eau? pour 'sarcelle' et dans "ole sau- 
vage' pour ‘grue’ (famille des gruidés, ordre 
des gruiformes): v. n. 39 et n. 41. — Ajouter, 

d’après DFL, *cog d'éwe en notant l'opposi- 
tion créée en patois entre *poye d'éwe (poule 
d'eau) et *coq d'éwe (foulque noire). 

*! Ajouter FEW 1, 169a auca. — L'impré- 
cision de l'appellation (les grues n'ont rien de 

commun avec les anatidés: v. n. 36) tient au 

fait que le peuple n'observe ces oiseaux qu'en 
vol (passage en mars et octobre-novembre) et 

entend leurs cris gutturaux, qu'il compare à 

ceux des oies. — À Ne 69, *óye seul est défini 
par 'oie sauvage’. 

42 Littéral! 'jars' mâle de l'oie; ce sens n'est 

pas attesté FEW 16, 17b “gard. 
43 Ajouter, d'après DEFR., Faune (sans lo- 

calisation): *sávadjes didons, --- dines, «sans 

doute à cause de la ressemblance de leur cri 
avec celui des dindons». Porter ce sens FEW 
4, 640a Indes. 

44 L'EH a noté en outre des formes en -s: 
gròws My 2 («oiseau destructeur: prime lors- 

qu'on l'abat»); gras B 22 («grosseur de la 

perdrix»), pt ou on connait aussi gris grue. De 
quel oiseau s'agit-il? — V. DL *grawe 1 (et 

fig, 'megére'), REM., Gloss. et BASTIN, Oiseaux 
*grou, LÉON., BALLE *grüwe, DASC., Ois. “gri, 
etc, FEW A 296a grüs. — Aj. DASN. «mau- 
rugru» avec une description correspondant à 

celle de la grue, classe FEW 4, 296b à la suite 
du liég. *mále grawe «mégère», litt! "male 
grue'. Le type est confirmé par mórigru Ne 47 

(arch., J.-M. P.). On notera que Goff. connait 

seul! *gru Hausr, Chestr., et qu'à Ne 47, la 

forme de ‘grue’ est “gri (J.-M.P.). — Com- 

plément noté en marge de l'eng.: *kwand c èst 

k'on r'veüt lès growes, li prétins è-st-a l'ouh 

[passage de novembre], i sit tot près [pas- 

sage de mars] Ma 9. V. dans le même sens 
Rem., Gloss., note de folklore 144, et BASTIN, 

Oiseaux, s.v. *grou. 

55 FEW 1, 308a beccus, ou on ajoutera 
les mentions w. pour le simple. — Formes en 

-g- dans DL, Scius, LÉON., Pirs., BALLE, 
Dasc., Ois. *bégasse, DL *bégasséne, SCIUS, 
LÉON., Pirs. -ine, DASC., Ois. -ène etc. Sens 

fig: ‘femme grande et mince’ Dasc., 'com- 

mère écervelée' DEPR.-NoP. 

i 

(Besch 1845— Lar 1931), FEW 5, 10a Jaco- 

bus. 
*? V. encore *ichocár cul-blanc, espèce de 

bécassine Scirus, ~ blanc ViLL. Ajouter ce dér. 
en ‘-ard' FEW 13/2, 376a et v. DEFR. Faune 

s.v. *bégasséne (synon. *blanc-cou, *tilu, *tibu, 

les deux derniers d'origine onomatopéique). 
48 Aussi à Ve 35, d’après BASTIN, Oiseaux. 

— Mot d'origine onomatopéique: comp. 'cour- 
lis FEW 2/2, 1188a korli, "turlui' FEW 5, 
464b lur-, et v. n. 49. 

49 De l'interprétation du cri en ‘clos l'huis', 
d'après BASTIN, Oiseaux: «*clólü (Xhoffraix 
[My 2)), *clóluh (Robertville [My 3]), courlis. 

Cet oiseau est souvent pris pour le pluvier et 
son cri interprété: *c/6 /'uh, ferme la porte (il 
va pleuvoir)». Noter que la forme K/ólii s'inter- 
préte mieux en ‘clôt l'œil. — V. FEW 2/1, 
748b claudere: cló l'uh bécasse figure pour 
My 6, d’après Bastin, Faymonville. 

50 L'appellation dérive du cri de l'espèce 
(qui fait "piwitch-witch! selon DASN.). FEW 8, 
418b pi- mentionne le type pour Liège, Gi- 
vet, Neufch. et le gaumais (sens 'vanneau 

huppé’), pour Jamioulx (sens "huppe", dû a la 
définition erronée du lexique de BAL): on y 
ajoutera Dasc., Oiseaux *piwitch et on com- 
parera le mot à Copp. “piwitche espèce de 
sifllet. La mention liég. est reprise avec sa var. 
en k- (liég. Charl. kiwitte vanneau huppé) sous 
l'étymon néerlandais kievit, FEW 16, 321a. 
— V. encore DFL, qui distingue, pour B 4, 

*piwitche a koupe vanneau huppé, --- d'éwe, 
qqfs * tchírip vanneau suisse. 

51 Sens relevé par DEFR., Faune: «Souvent 

aussi, surtout pendant la nuit, le vanneau fait 
entendre un son particulier qui ressemble au 
miaulement d'un chat; d'où les épithètes “tcha- 

wète, *gnawéte et *minouéte sous lesquelles on 
le désigne parfois». — V. “gnawète vanneau, 
FEW 6/2, 68a miau- (et comp. not. 19 

HURLER (chouette), 7); ajouter “minouète FEW 

6/2, 97a min- et se reporter, pour *tchawéte, 
à la not. 84 CHOUETTE, H. 

52 V. vol ult. — La q. 541 a noté: sdvaë 

kanär Ma 9; kanär sôvaë Ni 20 (Ard.); --- 
sòvas To 24; S 13 (-ài). 

53 FEW 2/1, 665b ciconia. — Les for- 
mes relevées par la q. 541 sont empruntées; v. 

cependant ViLL. “ciwagne cigogne; au fig. 
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fille hébétée, mais inc. de Scius, DAsc., Ois. 
*chwine cigogne (arch.); au fig. "grande ~ 
femme aux jambes longues et minces, Copp. 
id. cigogne; femme maigre haute sur jambes; 
[sexe de la femme; chapeau en feutre mou, 
fendu au sommet], CARL. chwine 1 (Ch 34, 43; 
Th 24) cigogne; femme maigre haute sur 
jambe. Les deux derniers sens de Copp. doi- 
vent ètre rangés sous une 2“ entrée: le mot 
répond à 'conne': v. FEW 2/2, 1540b cun- 
nuset ALW 5, not. 100 CHAPEAU. — Pour la 
survivance des formes wallonnes de 'cigogne' 
en toponymie, v. LEGROS, EMW 6, 241-3 et 
13, 95-7. 

54 Autres rép. obtenues (sans précision, ou 
avec des précisions ne permettant pas une 
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identification certaine): 1° “plèyike: pléyih L 
4. Rapprocher de *plohí grand rapace (not. 87, 
B)?; 2 *ári.ot: ário L 4. Var. de 'loriot' (not. 
54, A)?; 3? *moh náde: móhnót L 4; 4 * tchítch: 
té L 4; 5° *piéce: pyés L 4; — 6° *p'tit sti- 
tcheü: pti stiče H 49, à rapprocher de *stitchi 
DL et FEW 17, 226b steken; — 7° *bin- 
kion: békyóg Mo 44, précisé par «oiselet; té 
p tét ^ un enfant chétif». Rapprocher de Sic. 
*bimbin, -ingne petit enfant (Quaregnon), le- 
quel est classé sous le rad. onom. bimb-, 
FEW 1, 369b?; — 8° *roudje-bétch: rug bèë D 
94, «oiseau imaginaire qui mord les doigts des 
enfants en hiver»; — Oe *dari Ph 37, «vrai 
oiseau, mais lequel?»; on dit: *tinde ô +. V, 
not. 177-8, n. 3. 

93. SERPENT (carte 55) 

Q. G. 437 «la vipére est un serpent dangereux» et 438 «c'est une langue de serpent, cette 
femme-là», 
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SERPENT 

* piór ping 

"chilérpint 

*hyérpinr 

*ichérpint 

Sabre 

“sèvpant, " chèr- 

TOME e | 
CARTE 55 

La q. 438 comble partiel! les lacunes nom- 
breuses de la q. 437 et fournit un certain 
nombre de var.: les rép. provenant de la 

q. 438 sont signalées par l'italique; on renvoie 
entre les formes concurrentes. — L'aboutiss' 
w, de sèrpente se caractérise par le timbre ë 
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de la voy. nasale; par la diphtongaison du ë 
entravé par r + consonne (*siér-, d'où sou- 
vent *chér-, suite à l'évolution de sy en $!). 
Ces formes sont mieux conservées dans l'ex- 

pression figurée “langue de serpent’ (q. 438). 
En ADD., équivalents w. de fr. mauvaise 

langue et de fr. grande langue. 

+ ALF 1221; FEW 11, 519b sérpens. 

L a. *siérpint: syérpé D 38 (?; v. sér-); H 
53; L 113; Ve 40 (Stav.-ville), 47; My 1, 4, 6; 
Ma 12; B 2, ‘3, 4 (ou sér-), 6, 7 || b. *chiérpint, 

*chér- ...: syérpé Ve 37, 40 (à Lod.); My 3| 
&ér- Ve 39 | sèrpè Ph 79 (dans le l-d. “al 
fontin.ne ô(s) ~), W 10 (v. sérpà), 30, ‘39, '42, 

/56, 66; H ‘28, 50,67; L 1, 2 (v. sér-), 7, 14, 29, 
32 (v. sèrpa), 35, 39 (v. sérpá), 43, 45 (le 

témoin ignore le sens précis du mot), 66 (v. 

sérpá), 85 (v. sèr-), 87 (v. sérpà), 94 (0 móva 

^; v. sèrpòy), 106, 114; Ve 1, 26 (v. sèrpa), 35, 

38, 40 (Stav.-ville, Ch., Lod.), 41, 42; B 4 (ou 

syèr-), 5 (Ville-du Bois, M. Rinck, mais zer à 
Petit-Thier) | -é^ L 61 | -è" L 4, ‘64; Ve 24 | 

ëm Ve 31-34 | -ë" Mo 37, 64 | -é A 55 | -à? 

To 99 || c. *hyérpint?: yèrpé Ma 20 (v. sèrpa); 
B 5 (à Petit-Thier, mais sér- V.-du-B.) || d. 

*tchérpint?: &érpé H 49; L 19 (v. sèrpa). 
II. *sérpint...: sérpê No 3 (-è;); To 1, 6 

LÉI, 7 (ser-, v. sérpá), 27, 39, 78; Mo 41; S 1, 

19-31, 37; Ch 4, 16, 27, 64; Ni 1, 2, 5,6, '9, 
11, 17, 20 (ser-), 26, 28 (sér-), 33, 36, 45, 61, 

72, 80, 85, 93, '97, '102, 107, 112; Na 1,6, 19, 

“20, 22, 23, 30, 59-99, 107, 109, 112, 116, 127; 
Ph 15, 42, 79 (sér-, v. Sérpé); D 25, 34, 38 
(sér-), 40, 68, 72, 73, 81, 94, 96, 101; W 13, 21, 

‘36, 59, 63; H 2, 21, "26, 37, 38, 42 (v. -pà); L 
2 (v. sér-), 85 (v. Sér-), 116 (v. -pà); Ma 1 (v. 

-pà), 35, 36, 40, 43, 46; B 30; Ne 14, 15. 
III. a. *sérpant ...: sérpà To 13, 24, 28, 48, 

73, 94; A 2, 7, 12 (ou -d,), ‘18, 28, 37, 50, '52; 
Mo 1, 20, 58; 'S 6-13; Th 5-64, 73, 82; Ni 38, 
39; Na 44, 49, 101, 129, 130; Ph 6-37, 45-69, 
81-86, Ar 1; D 7, 15, 30, 46, 58, 84, 101, 110- 
120, 132, 136; W 10 (v. Sèrpè), 35; H 1, 8, 27, 
'39, ‘42 (v. -pè), 46, 69; L 1, 19 (v. cèrpë), '32 

(v. Sérpe), 39 (id.), 66 (id.), 87 (id.), 101, 116 
(v. -pà); Ve 8, 26 (v. sèrpè); Ma 1 (v. -pè), 4, 9, 
20 (v. zèrpè), 24, 29, 39-43, 51, 53; B 9, 12, 

'14, 15, 16-28, 33 (ou -à.); Ne 4-11, 16-31, 32, 
33, 39-44, 47, 49-63, 69 (ou ser-), 76 (-à.); Vi 
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2. 6, 8, 13-18, ‘21, 25, 35, '36, 37, 43, 46, 47 | 

-à Ve 6 | -à, A 12 | -à, A 44 |-ay L 94 (v. 
sèrpè); My 2 | -ay Mo 44; Vi 22 | -à, To 71 | 

-&là D 123 | -å No 1; To 7 (v. serpé) || 
b. +chèrpant: sèrpò No 2. 

! Comp. cérvu > *ciér, tcièr..., d'où 

*chér, *chér ... (not. 23) et v. REM., Az, 397. — 

A louest du dom., $ peut représenter une 
évolution de s simple. 

? La chuintante issue de sy se transforme 
en une affriquée en deux pts. — Elle passe à 

l'ich-Laut en deux autres pts. Cette derniére 
évolution est comparable à celle qui conduit 
de s + y au A; liégeois. V. REM., hz, 200: «s 

+ poo» *$ +> *ç [ich-Laut] — A»; ibid. 202: 
«l'évolution [de 5 vers A] se caractérise par 

une augmentation d'aperture». 
5 Comp. REN. «chérpéye». 

ADD. a. Expr. signifiant "mauvaise langue”, 

notées à la q. 438 «... une langue de ser- 
pent ...»?. 

1? “une langue de serpent’ passim; — par- 
fois simpl' ‘un serpent" W “43 (ou "une s.' pour 
une femme), 66; H 27, 50, 53; L 85; Ve ciim 

injure), 38; Vi 21 (ké +1); "un mauvais s.' 

móva L 94; ‘un laid si lè L 116; "un vieux s? 
v E 7, 14; Ve 24; "un vrai s^: vrè Ve 24; Tun 

véritable s.': véritap Ph 61; 
2° "une langue de vipère’ (formes à la not. 

94) No 1; To 1, 2, 13, 24, 37, 43, 58-94; A ‘13, 
“18, 37, 44, '52; Mo 1, 9, 20, 23, 42, 44, 64, 79; 
S 6, 19, 29, 31, 37; Ch 4, 16, 27, 33, 43, '54, 
61, 72; Th 25-43, 54, 72-82; Ni 19, 20 (Ard.), 
61; Na 109, 135; Ph 15-42, 53, 69, 86; Ar2; D 
36, 64, 81, ‘85, 96, 110, 136; W 59: H 67, 68; 
L 61, 85; Ve 24, 40, 44; Ma 3-19, 24, "34, 36, 
39, ‘50; B 11, 23; Ne 4, 11-26, 39, 44, 49-57, 
63, 65; Vi 6, 16, '21, 22-35, ‘36, 38, 43; '--- d'as- 
pic' (v. ibid.) Ch 63, '64; Th 62, 64; Ph 45, 54; 
Vi 13; — "une aspic' «méchante femme qui 

aime à vous mordre» Ph 53; 
(autres animaux) 3” "une langue de cou- 

leuvre' (formes à la not. 95) D '80, 84; — 

4 '-.- de quatre-pièces' (v. not. 96 LÉZARD et 
not. 98 SALAMANDRE et TRITON, sous A) Na l, 

79; W 21 (q. 441); "une q.-p. Ni “102; H 37 
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(q. 441); — 5° ‘une chouette' (v. not. 84, 7 
“s(ajuwète) Ni 72 (= chipie). Comp. Corr. 
*suwéte chouette; petite fille délurée; 

(instruments tranchants) 6° "une +sèrpète': 
sèrpèt W 3. On établit peut-étre un rapport 
entre 'serpette' et "serpent": v. Copp. 'rencon- 
trer un *sérpint (ou une *sérpète) est signe de 
malheur’; — 7° "une langue comme un “trin- 
tchèt`: trécé W 1; — 8”'une l. comme un 
+rèzeti`: rézé My 2; 

(autres comparaisons et périphrases): 9” "un 
venin’: vèni W 3; vélé Ni 19. V. FEW 14, 235b 
vènénum (nam. Giv., etc. ‘personne hai- 
neuse, méchante’); — 10° "une langue de “ma- 
kerèle' A 7; = 11°". *salopë* A 44; — 
12» '--- *sarazimn Ch 4; — 13° "une *dárdéne' 
Ni 72 (= méchante femme). Ce mot, qui n'est 
pas dans Copr., est peut-être un dér. en “-ine' 
de * dárder, propr! lancer un dard: comp. mfr. 
darderesse femme qui lance un dard FEW 15/2, 
57a *daroth; — 14° 'un “vi charabë L 14. 
Altération de *char-à-bancs: v. DL ton vi ^ 
une vieille désagréable; — 159'une “mile 
gawe' L 45. V. DL id. “femme méchante et 
querelleuse' et FEW 4, 6b * gaba; — 16° "une 
“mile guetye' W |. V. DL id. ‘mauvaise 
langue"; — 17° ‘un *mále, -d- langue H 21; L 
116; Ma 2; B 16; — 18” "une méchante |", 
"une mauvaise LI: passim. 

p. Expr. qui s'appliquent plutôt à une 
grande langue (notées en marge de la q. 438). 

1° "une langue d'agace' (v. not. 52 pwe) Ni 
98; — 2° ‘une L de */lavéte' ou '--- comme 
*éne lavète ô cu d'é pot" A 44, V. ALW 4, 
not. 107 (même expression à Ch ‘36, chez 
CoPP., DEPR.-Nop. etc.); — 3° ‘une langue de 
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“safèrlike' Ni 1. Probabl' de *saférlike, *cha- 
étoffe grossière dont on confectionnait notam! 
les lavettes; d'où "une langue comme tène 
s. (ou tène lavète) ô cu d'in pot Copp. V. aussi 
DePR.-NopP. *chaférlike babillarde, Corr. *cha- 
feurlike id., bavarde, commére. V. sur ce mot 
M. HorrFERT, TraLiPhi 27, 1989, 156, ou sont 
présentés les deux classements dans le FEW 
(17, 26b schafer et 13/2, 355b t$af-); — 
4 "une langue “a la fèrtile' A 1. Littéral' "a la 
frétille': l'expr. athoise figure FEW 3, 785b 
frictare; — 5° ‘une langue tà rivète' D 85 
(qui dit tout). Dér. de “river, “riv'ter frôler, 
effleurer, FEW 16, 729b riven; — 6° ‘une 
langue *à talu, tot-à-fét ride djus' L 101. V. DL 
s.v. ‘rider glisser, qui insère l'expr. avec le sens 
‘personne indiscrète'; — 7° "une ttraze-linwes' 
W 1. V. DL, s.v. *traze treize, ‘bavarde insup- 
portable’ et FEW 5, 360b lingua; — 8° ‘une 
“bablame' W 1. V. DL id., m. ou f. (selon qu'il 
s'agit d'un homme ou d'une femme), [...] qui 
agit et surtout qui parle sans réflexion; d'ou 
bavard étourdissant [...]; — 9° "une +flaotide" 
Ni 20 (commère qui passe son temps à +fla- 
otider bavarder). L'étymon fla-uta (> 'Aü- 
ter' FEW 3, 612b) ne convient guère, ni pour 
la forme (on attendrait u et non «), ni pour le 
sens. Penser a un rad. onom fla- + suff. 
péjoratif "-ourde(r)'?; — 10” "un *rézwé' Ni 20 
(«moulin a paroles ennuyeux»). V. aussi sous 
a, &. 

" On ne relève pas les formes de "langue"; v. 
ALW 1, c. 53. 

94. VIPÈRE 

Q. G. 437 «la vipère est un serpent dangereux»!. 

Pas de forme prolongeant l'ancien vuivre 
Méd, liég. (< lat. vipéra)?: les formes rele- 
vées en B.R. correspondent au fr. vipère (le- 
quel est un emprunt savant au latin). Au s. de 
Th et à Ph, on connait "aspic". 

+ ALF 402. 

A. *vipére, -è-, -è-...: vipér, -ér To 24, 43, 
48, 71; A 7, 12, ‘13, 44; Mo 42, 79: S 29, 31, 

37; Ch 16, 43, 54, 61; Th 5, 24, 43, 46, 73 (v. 
*aspic), 82 (id.); Ni 20 (Ard.: vi-), 36, 38-61, 
85, 12; Na 1, 23, 44, 49, 69, 79, 84, 99, 101, 
109, 112, 127, 129, 135; Ph 33, 37 (v. *aspic); 
Ar 1,2; D 7, 15, 30, 40, 58, 64, 68-84, 785, 96, 
101, 113-132; W 10; H 8, 38, ‘39, '42, 67, 68, 
69; L 1, 29, 45, 61-106; Ve 8, 26, 31, 34 
(animal inc.), 38-41, 44; My 4; Ma 1, 3, 4-12, 
20-29, 34, 36-43, 50, 51, 53; B 6, 9, ‘14, 21, 24, 
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30, 33; Ne 11, 74, 15-20, ‘22, ‘23, 43, 44, 69, 
76; Vi 2, 18, 25, 27 | -érj-ér Mo 44; Th 29; Ne 
4, 24, 39, 65 | -ër To 13, 28, 78; A 37, 50; Mo 
9, 20, 37, 64; S 10, 13; Ch 4, '64 (v. *aspic); 
Th 14, 54, 72 (v. *aspic); Ni 17, 33, 93; Ph 42 
(v. *aspic), 86 (id.); D 46, 110, 136; W 63; My 
3, 6; Ne 9, 33, 51, 63; Vi 8, 16, 22 | -ér/-ér Mo 
1; Ne 26 | -ér/-èr Ve 24 | -êr No 1, 2, 3; To 2, 
13, 73, 94; A 720, 52; Mo 17, 23; Ch 33, '64; 
Th 25; Na 59, 130; Ph /5, 16 (ou vi-), 53 (v. 
*aspic), 69 (id.); W 59; H 21, 37; L2; My 1; 
Ma 19, 46; B 16, 28; Ne 49; Vi 6 | -&r S 6; Ni 
11, 107; D 36; Ve 32 (animal inc.); B 7 (id.), 
11, 23, 27 | -èr To 1, 37; A “10,718; Ch 72; Ni 
19; Ma 35; B 12; Vi 13. 

B. *aspic: aspik Ch 63, ‘64 (v. vipér); Th 
53, 54, 62-82; Ph 6, 37-86; D 38 (?); Vi 13%. 

! Complétée par la q. 438 «c'est une langue 
de serpent, cette femme-là» (réponse "langue 
de vipere': v. not. 93, ADD. a, 2°). Les var. 
phonétiques sont introduites dans le tableau 
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(séparées par une barre oblique), ainsi que les 
var. lexicales (avec renvoi de A vers B). Lors- 
qu'un t. n'apparait qu'à la q. 438, le pt figure 
en italique. 

2 On y rattache *wivræs My 6 grincheux, 
intraitable, que BAsTIN, Faym. comparait au 
malm. *fivreüs "fiévreux". Cf. FEW 14, 487b 
('vouivre"), 488a (sous 3 d: *wívrdes, transcrit 
par erreur -as”). 

3 FEW 25, 497b aspis, -idis (formes w. 
d' 'aspic") et 498b (‘langue d'aspic'). — V. 
BALLE *i faut "ne pia d'anguiye ou d'aspic pou 
fé me acouplire (lien qui attache la batte au 
manche du fléau: cf. les sens relevés FEW 2/2, 
1160b et ALW 9, 175b, 230b); ajouter à l'EH 
Pins. et LÉON. *linwe d'aspic. 

+ Rép. approximative: "couleuvre Mo 4l; 
D 94; L 114, 116; My 2; B 23; 'noire / male 
<; für | mal H '28. V. not. 95 COULEUVRE. 
On a aussi relevé l'expr. "langue de c.' (dans le 
méme sens que ‘langue de vipère’): v. not. 93, 
ADD. a, 3. 

95, COULEUVRE (carte 56) 

Q. G. 439 «couleuvre». 

Le t. 'couleuvre' est connu presque partout. 
— Certains aboutissements correspondent lit- 
téral' au mot fr.: on comparera le trait! de la 
voy. tonique de *cólóbra à celui de ‘bœuf 
(ALW 1, c. 4); la reduction du groupe conso- 
nantique final à celle de -br dans 'cham- 
bre' (ALW 1, c. 9). Dans une zone centrale du 
domaine propr' w., la finale ne correspond 
pas à '-euvre': l. à l'est de cette aire, elle 
équivaut à l'aboutissement de ò[ en hiatus (v. 
ALW 1, c. 85 ROUE) ou de ü[ en hiatus (v. 
ALW 1, c. 72 PERDUE); 2. à l'ouest et dans un 
ilot au n. de L, elle s'aligne sur la terminaison 
'-ourde'; 3. un groupe de pts situés au s. de 
l'aire de '-ourde' possède une finale -oube, 
-otibe'. — Dér. de 'couleuvre': v. not. 97 
ORVET. 

$ ALF 334; ALPic. 228; ALLR 182; 
BRUN., Eng. 385; FEW 2/2, 926a cólübra 
(> *cólóbra)?. 

-noüve?: kòlaif D 7; I. a. *coloüve, *cou- ... 

L 19, 29, '32, 43, 94; Ve 1-31, 35, 40 (ku- à 
Lod.); My 1; B '1, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 16, ‘17, 
22, 23, 24 (ou -éf), "26, 27, 30, ‘31, ‘32 | ku- 
Ve 37-39, 40 (Lod.), 44, '45, 47; My 2-6; Ma 
51; B 2, 3, 6, 7, 21; Ne 11, '12, 24 | «nüf Ve 
32, 34 || b. *colüve, *cou-*...: kòluf B 28 
(arch., v. -&f), 33; Ne 14, ^7 | ku- D 123, 129 
(-v), 132, 136 (-v); Ne '22, 23, 31, ‘38, 43, 44, 
51, 57, 65, 69 (-v); Vi 6, 25-38, 46 || c. *co- 
leüve, *cou-... -euve*: kòlëf Ni 85; Na 101; 
Ma '47; B 24 (ou -4/f), 28 (ou -af); Ne 26 | ku- 
To 24, 48, 58; A ‘52, 60; Mo 1; S 13, 19; Th 
82; Ni 33, 36; Ne 32 (rare); Vi 2 | -æf Ph 84 | 
-àf No 3; To 2 (ca-); Ph 81; Ar 2; D Ve 
To 73 | -èf To 1, 94: S 6 | -&vr, No 2 | -ër To 
6 || d. *coulieuve, -iève, -ieüve, -i ye"... *cou- 
yeuve, *couryéve: kadyèf Ch 2, 4; Th 32, 53; 
Ni 1, 38, 72; Ph 15 (ou -&r), 45, 69, 79; D 120; 
Ne 33 (Goff., v. -/yéf), 47, '50, 60, 63, 76 (-æ-); 
Vi 8-18, “21, 22, 36 («-ueuf»), 43 | -yéf B ‘32 
(à Burnon: kò-); Ph 21; Ne 33, '34, 39, 49 | 
-y&f Th 54, 72 | -&f Th 43, 46, 64 | -yf Ch 16, 
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27, 63; Th 29, 62, 73 | -f A 2 | Hif A 7 | | 
kuyèf A ‘20, 37 | -f Mo 9; S 1 (rare); Ph 86 | 
karyèf Mo 23 || e. *coulwéve, Ae"... ` kadwèf 
To 39; A 28; Th 14 (< 25 | -ef To 78 | Af 
To 43 | -&,f ou al, selon enq. A 121 -wéf To 
99: A 50, 55 (-é-); Mo 44, 79; S 29, 31 (-e-), 
36, 37; Ch 26; Th ‘2, 5 (-é-) | -w&f Mo 41, 64 | 
-wèr Mo 37 | kadèf Mo 42. 

Il. a. *colowe, *ca-5...: kòlòw W 30,39; L 

1, 39, 45,750, 61, 66, 85 (qqfs, ou -&w); Ma 1, 

20, ‘21, 24, 28, 29, ‘32, 34, 39-42, '50, 53 | ka- 
D 34, 64; H 67, 68, ‘77; L 101, 113, 114; Ve 

41, 42; Ma 2-9, 12 (-ów), 19 | -ów H 50; L 106, 
116 (ou -ów) || b. *colouwe, -oüwe... “ca-, 

teow: kòluw H 1 | -dàiw D '45, 46; W 35, '36; 
H 8 (ou -4m), 26, 38, ‘39, '42; Ma 46 | An D 
30; H 8, 53; L 85 (v. -ów); Ma 35, 36, 43, '48, 

'49 | -ü L 87; Ne 16 | kalaw H '45 | -üw H 46, 

49 | kuluw H 2, 21, 728 | -üw H 37 | -& B 12| 
-uy H 27 || c. *coulüwe, *colüye: kadüw W 63 | 

-i, Ne 20 | kólüy Ne 15. 
III. *coloude, -oü-" ... *ca-, *cou-: kólait Ni 

2, 17, 28, 45, 80, ‘81, ‘102; Na 6, 79, 84 | -üt 
[notation suspecte: s.d. -ùt ou -&i] L 2 | -4u 
Ni 19, 98; Na 22, 23 | -&t Ch 33; Ni '5, 6, '9, 
11, 20,32, 39, 61, 93; Na 1, 30-69, 99, 112- 

129; D ‘9, '10, 15, 25, 40, 58, 72, 73, 81, "103; 
W.3,'32, '45; H 69; L 7, '8, 14, 35; Ne 4, '5, 

‘8,9 | ka- L 4 | kadait Ni 26; Ar 1; D 38, 68 | 

-üt Ch 28, 43, /54, 61, ‘64, 72; Th 24; Ni 90, 

107, 112; Na 107, 109, 130, 135; Ph 6, '12, 15 

(ou brét), 16, 28, 33-42, 53-61. 
IV. *couloube, *coloübe?: kalup D '80, 84, 

94, 96, 113 | kólàp D '85, 101°. 

t Trait! de la voy. initiale: à se conserve 

intact au n.-e. (sauf en qqs pts de H et de 

l'extrême est: e.-Ve, My, n.-B), se ferme en «i 

dans le reste du domaine, comme en fr.; ce ó 

s'ouvre en a dans une région comprise entre 
Liége et Marche. — Altérations: / passe à n en 
deux pts de Ve, d’où *counoüve; à r à Mo 23, 

d'où *couryeve; ly se réduit à y en plusieurs 

pts du Hainaut, d'ou "couyeuve (comp. * yé- 
. lièvre, not. 41); -ëf s'altère en -ër To 6, 

if en wèr Mo 37. 
? Où on portera les formes du t. IV. 
3 ViLL. et Scius *coloüve; ajouter BALLE 

+couloûve (ou *coulieuve, forme de l'enq.). 

+ MASS. *coulüve ou *couleñve, Gloss. S'- 
Lég. *coulüve. 

5 Hausr, Chestr. et LIÉG. *coulieuve, BALLE 

id. (ou *couloüve), Copp. *coulieuve, DEPR.- 

Nor, *couliéve ou *coulwéve, SiG. *coulwéve, 

Dasc., Péche *coulwéve Ch 23, 24, 25; Th 3, 

REN. *coulwéve. 
6 DL *colowe, *calowe. 
7 Pirs. et LÉON. *coloüde, BAL *couloüde, 

CARL.? id. Ch 35, 42, 46, 51, 61; Ph 42, 52. 
8 BRUN. Lc. relève *couloube au n. de la 

boucle de Givet. 
* Sens dér.: ‘femme qui ne travaille pas 

No 3. Comp. Gloss. S'-Lég. *óssi fégnant 
[«fei-»] qu'éne c. — L.-d.: *hé dél calowe Ma 
4. — Croyance: “li c. tète lès vatches My 3; “li 
c. va téter l' vatche B 9. Croyance semblable 
pour le lézard et la salamandre: v. not. 96, 

n. 5. — Remède: ton djéte dés corones-du-sét- 
Tchan [de la joubarbe] conte les c. Ve 32. — 

Noms de plantes en rapport avec la couleuvre: 
v. vol. ult. 

96. LÉZARD (carte 57) 

Q. G. 441 «lézard». 

Plusieurs des t. lexicaux signifiant “lézard' 
connaissent aussi le sens 'salamandre'; cet 

amphibien a, comme le lézard, une queue et 

quatre pattes. Il est rare cependant qu'en un 

pt donné, les deux notions soient confondues 

sous un seul terme. 
Le mot 'quatre-pièce(s)' et ses nombreuses 

var. (c.-à.-d. «reptile ou amphibien possédant 

quatre membres») est aussi fréquent au sens 
‘lézard’ qu'au sens 'salamandre'; c'est aussi 

le cas de 'téte (de) vache', qu'explique une 
croyance ancienne. Les mots de la famille de 
"lézard', par contre, ne s'appliquent qu'abusi- 
vement à la salamandre; quant aux termes 
*rogne et *agayan, ils désignent d'abord la 
salamandre. 
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LÉZARD 

"quatre. "pé", feu " rupe? 

'quatre-piéces" 

'quatre-pieds' 

"quatre-patteg" 

"quatrepierre?, “plate =«-* 

"tète (de) vache" 

^rogne, *rognète 

"agayan 

*to€-60o0(0s9 “troue-pled, "troue-pierre" 

1 
TOMER j 

CARTE 57 

$ ALF 766; ALLR 183; BRUN., Enq. 912. 

A.? 1. a. *cwate-pè, *cwéte-pé: kwat pè My 
1 | kwèt pé My 4 || b. *cwéte-troupé, --- tropè, 
*catroupé: kwèt trupè My 3,5 | --- krupè My 
'5 (à Walk) | --- trópé My 6 | katrupè My 2. 

2. a. *cwate-péce, *cwarpéce, -à-, “cwas”- 
péce, *cwéte-péce, *cate-pece? ...: kwat pès Ni 
^29, 80, 85, ‘102; Na 84, 99, 101, 107 («sorte 
de lézard dans des caves humides» [probabl' 
salamandre]), 127, 129; D 7, '10, 25, '45, 46, 
58, 72; W 3, 10 (seul! au fig.: femme médi- 
sante), 35, ‘36, 59, 63; H 21, 50; L 1, 7, 29, 
‘50, 61, 66-87, 94, 106; Ve 1-26, 40, 44; Ma 9, 
39, 40 (ou pes), “50 (pes); B 2, [4 (gros ~, ~ 
désignant la salamandre)], 5, 7; Ne '8 | kwaté 
pès B 11 (seul! lézard J.H.; aussi salamandre 
enq. compl.) | kwarpès Na 69 | kwär- Ni 28 | 
kwar- Ni 17; Na 109 | kwas- D 36 | kwèt pès D 
30; H 1, 8, 26, ‘42, 37, 38, 67; L 116; Ve 32, 
34, 37, 39, 42, 47; Ma 2-4, 20, 24, 29; B ‘3, 6 
(Regné) | kat pes Ni 19, 20 || b. *cate-péche, 
*cate-piche, *cwárpiche, *catré-piéche, *ca- 
piéche ...: kat pès Ni 11, 61 (arch.) | --- pis Ch 
'64 | kwarpis Ph 42 | katrè pyés Mo 23 | katér 

pyes Mo 37 | káter peš To 78 | katrè pyes A 
60 | katra pyers Mo 20 | katrè pyès A 37, 50 | 
kater --- To 39 | katér --- To 48 (piyés), 99 | 
-- pisé To 43 | katér piyès A 28 | «katre 
pyes» A "18. 52 | katér pés To 13 | kapyés Th 
5 || c. *catér-pétche, *catré-bétch, *can'bétch, 
*carpitche, *cal-: katér pèč Ni 33 | katrè bèë S 
29 | kanbéé Ni 1 | karpié Ni 38 | kal- Ni 39. 
3. *cwate-pi, *cate-pi: kwat pi D '141; Ne 

‘23 | kat pi Ne 38 (t. génér.), 51. 
4. *cate-pate: kat pat D 132; B 33; Ne '50, 

57. 
5. a. *catré-piére ...: katrè pyèr Mo 1; S 1 | 

--- pyér Mo 9 | katre pyèr Mo 17 || b. *plate- 
piére: plat pyér Ph 794. 

B." 1. a. *téte-vatche: tèt vac Ma 36, 46, 
“47,749; Ne 9, 14, 16 || b. *téte di vatche ...: tèt 
di vac D 101; Ma ‘48 | --- dé --- B”26; Ne '17, 
26, 76 | --- du --- Ne 11, 17 (J.H.), 24, 33, 34, 
39, 47, 60, ‘75 (à Rancimont) | --- dé --- Ne 
“22 | --- dé --- Ne 32, 44 (tet J.H.) || c. *pate 
du vatche: pat du vaë Ne '12. 

2. *vatchéte: vacét Vi 8. 
CS 1. *lazáde, -à-, -6-...: lazàt Ve 35 (plu- 

tôt salamandre), 38, 41; Ma ‘28; B 4, 9 (?), 12, 
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15 | -àt D 34; H 68 (lè), ‘77; Ma 12 (là-), 19 | 

-òt Ma '32 | -őt Ma 1, 43 || *lijárde, -6-... *lu-, 
*ni-: lizard D 136 (Ii- J.H.) | -órt Vi 21 | -órd 
D 136 (ena. compl.); Vi 13, 37 | luzòrt Vi 16 | 
-òrd Vi 38 | -őrt Vi 27, 35, 43, 46, 47 | ni- Vi 
22, ‘23 || *lonjarde, *non-, *najate: lòzart To 

27 | nō- To 37 | nazat No 2; To 2. 

2. *lézár, Ar, -ôr ... *la-, *là-: lézar No 3; 
To 1, 6, 7, 13, 28, 48 (lè-), 73, 94; A 1 (?), 2, 7, 

12; Mo 1; S 6, 10, 19; Ch 4, 33, 61-72; Th 54, 

62, 72-82; Ni 26, '29, 45, 72, 90, 93, 107, 112; 

Na 1, 44-59, 79, 112, 130, 135; Ph 6-16, 21, 
45-69, 81, 86; Ar 2; D 15, 40, 73-84, '85, 94, 

96, “103, 110, 120-132; W 1; H 27, "28, 50 

(néol.); L 101, 113; Ma 35; B ’1, 6, 9, 24, 28, 

30, ‘31 (lè-); Ne 4, '5, 15, 43, 44 (enq. compl.), 

49, 51, 63-69; Vi 2, 18, 25 | -ar, -år To 24; A 

44; Mo 64; S 13; Ch 16; Th 14, 25, 29, 43, 46, 

53, 64; Ni 20 (Ard.), 36; Ph 37, 84; W 10, 66; 
H 37, 39, 49 (lè-), 69; L 4; Ma 53 | -òr Ch 27 | 
-őr À 55; L 2 | lazär Na 30; Ma 53 (?) | lâzàr 
D 64. 

3. *lij'róne": lizròn Vi 6. 
D.? 1. *rogne: ròñ Na 109 (ou A); Ph 33; 

D 68 (plutòt salamandre). 

2. *rognéte, *royinéte: rôñèt B 22, 23 (enq. 

compl.) | royinèt B 15 («petit l. gris»). 
ES tagayan: agayä Mo 41; Vi "36. 
F9 a. “trawe-pire: traw pir Ph 81 (tràw); 

Ar 1 (petit lézard): D 38; Ma 42 || b. “trawe- 

pi: traw pi D 113; Ne 2019. 

* La distinction est donc maintenue, mais 
le sens d'un t. lexical peut varier d'un pt à 

l'autre. L'EH, qui envisage la q. pt par pt, 

permet de nuancer l'approche globale de la 

lexicographie: v., par ex., Dasc., Pêche, qui 

voit en 'quatre-piéces' «un terme générique 

désignant la famille des salamandridés et des 

lacertidés». — Seuls les pts en italique dans le 

tableau ont donné la même rép. aux q. 
«lézard» et «salamandre». 

? Toutes ces formes se rattachent à *quat- 
tuorpedia (FEW 2/2, 1441a), mais ont subi 

des altérations et des réinterprétations en sens 

divers. — Classement d'aprés le deuxiéme 

élément du composé: 1° liég. *péce s'altére 

en malm. *pé, d'oü les réinterprétations en 

--- krupè (cf. “croupèt butte, monticule), 

--- traipè, --- trò- (rattaché à "troupe ...); = 

2° *péce (et var.) représente 'pièce' (v. DL et 
FEW, Le *quattuorpedia > **quat- 
tuor pèttia). Pour la forme régulière de 
‘pièce’ dans ses diverses significations, v. vol. 
ult.; on notera dès à présent qu'on trouve des 
formes *péce (sans diphtongaison) et *pice, 
*piche... (avec diphtongaison conditionnée, 
comme en fr.) et que deux traitements peuvent 

coexister en un seul pt. Les formes *pétche, 

*bétch et *pitche sont altérées de “pèche et 
*piche, lesquels pourraient étre des aboutisse- 

ments normaux de péttia; *pétche est aussi 
le nom de la cenelle (v. vol. ult.), et “bètch 

signifie ‘bec’. À Mo 20, *pièche > *piérche 
(perche); — 3° et 4? "pi ("pied") et “pate 

(“patte”) forment deux composés qui retrou- 

vent la signification littérale de l'étymon; — 
5° la réfection “pire (littéral! pierre") a sans 
doute été suggérée par l’habitude des reptiles 
de se glisser entre les pierres. — Altération du 

premier élément: kwat- > kwar- et kat- > 
kar-, kal-, kan-, ce qui rend la séquence 'q.- 
piéces' plus facile à prononcer (comp. *cwar- 

cwayète caille, not. 91, et “mourmoulète moule, 

not. 163); kwat- > kwas-, sous l'influence de 

'piéce'; 'quatre' > ‘plate’ dans le composé 
fquatre-pierre(s)". — Genre: le composé 1 est 
masc. (genre noté à My 1, 2, 4); 2 est le plus 
souvent fém., mais masc. à L 94; 3 et 4 sont 

probabl' masc. (genre noté à B 33; Ne 723, 
51); le genre de 5 n'a pas été relevé. 

3 Ajouter PIRS. *cwate-péce, “cwarpèce (EH: 
“lézard'). 

* Ajouter aux formes relevées par l'EH: 
Bat *calpice, m. ou f., lézard, salamandre 

(mais *cate-pice à Th 24, d'après CARL.?). V. 
not. 98, et déplacer la forme du FEW 21, 264a 
au t. 2/2, 1441a; — Dasc., Péche *capiétche 
Ch 1, 6, 23, 24, 25 (= lézard ou salamandre? 

V. n. l); — Copr. *cate-bétche (ou “can” 

bètche, forme de l'EH). — Pour Mo 1, comp. 

Sic. 'quatre-pierre" («quatrepierre») salamandre 
à DELM. id. lézard. 

5 La croyance populaire que le lézard et la 
salamandre tétent les vaches (v. ROLLAND, 

Faune 3, 13 [lézard], 77 (salamandre]) motive 

ces appellations: 1l?'verbe téter + compl" 
(la), masc. (dont le t. b: 'substantif tète 

(= trayon) + c. dét.', fém., et le t. c: 'subs- 



TOME 8, — NOTICES 96-97 

tantif patte --- (probabl' sous l'influence de 
‘quatre-pattes' A, 3) constituent des altéra- 
tions); 2° dër en -itta de ‘vache’, V. FEW 
17, 334a *titta et 14, 102a vacca (Urim. 
vaiche salamandre maculée). 

5 'lezarde' est représenté sous des formes 
indigènes, tandis que "lézard' n'apparait guère 
que sous des formes empruntées au fr. V. 
Lits. */ijórde, “lu-, *ni- et aj. Mass. *lijórde. 
FEW 5, 115b lacérta. — A propos de la 
forme "lézarde', on notera: 1° la présence d'une 
chuintante issue du k intervoc. + e en gau- 
mais (tandis que le n.-e. a z, au lieu du trait 
correspondant A) et en picard, où elle découle 
d'une évolution secondaire du z; = 2*la 
conservation du a à l'initiale dans le domaine 
w.; — 3° l'alternance i/u, fréquente après / 
(comp. “lurgon..., *lumeqon ..., not. 47 et 
165). Noter que FEW, /.c. classe les formes en 
lu- avec des formes en /wi-, ou il décèle l'in- 
fluence de lücere. — de l'altération du / 
initial en n; — 5° l'influence, sur certaines 
formes pic., du dér. de lóngus: *lonjarde, f., 
grande femme maigre Mars (à ajouter FEW 
5, 409b). 

? Cette forme curieuse est peut-être une var. 
de C, 1. On la comparera à */ijróle, BRUN., 
l.c. Les finales -óle et -óne sont les aboutisse- 
ments lorrains réguliers du suff. -abülu; 
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comp. *oj'róle, dont découle *oj'róne, érable 
(vol. ult. et FEW 24, 100a acerabülus). 

8 Pour ces deux t., dont le sens est d'abord 
“salamandre', se reporter à la not. 98, C et D. 
— La forme *royinéte a subi l'attraction de 
*royine reine. 

? Propr' '"troue-pierre' (a) et “troue-pied' 
(b), désignations qui s'appliquent plus souvent 
à la petite lamproie: v. not. 118, B. Il y a peut- 
étre eu collision de ces t. avec 'quatre-pierres' 
(A, 5) et 'quatre-pieds' (A, 3). 

19 Appellations approximatives: 1° *dzi L 
87; *dzi Ne 32; *gzi H 53; *pét'lé viér L 114. 
V. not. 97 ORVET, A et C, 4; — 2° *pétit 
crocodile To 24. — Expr. et sens dèr.: "avoir 
une langue comme une quatre-pièces' une 
mauvaise langue, d'ou "une q.-p.' une médi- 
sante: v. not. 93 SERPENT ADD. a, 4 (sens 
connu de DL, Pirs., LÉON.) ti s' rimoüwe 
[-4-] come eune c.-p. H 37; — à un enfant: 
*dji t` va fé prinde pa lès cp Ni 85. = 
Croyances: *avwa "ne keü d' lézórd [-é-] édvé 's 
souyé [-é] (ancient “sorlé), cha porte boneür A 
55; — *kánd lès c.-p. péch'nèt [pincent] è 
vézèdje, on-z-a dés tètches dé Djéda [des "taches 
de Judas' t. de rousseur: v. vol. ult.] Ni 20; — 
*li vatche a gonflé: élle a magné aprés one 
lazâte B 12. Cette croyance s'applique plus 
souvent à la salamandre: v. not. 98, n. 4. 

97. ORVET (carte 58) 

Q. G. 506 «orvet». 

La B.R. connait plusieurs mots intéressants 
pour désigner l'orvet. L'est l'appelle *d'zi, 
*g(u)zi, emprunté au néerl, tandis que la 
Gaume, D.-s et Ne-s.-o. conservent des formes 
correspondant à 'orb-ver', propr' ‘ver aveugle’. 
L'aspect de ce saurien dépourvu de pattes l'a 
fait considérer comme un ver (“orb-ver', "borgne 
ver, 'pintelé ver"), comme un serpent ("serpent 
de verre', 'couleuvre' et dér.), comme une 
anguille terrestre ("anguille de bois’, "anguille 
de haie"). 

Nombreuses lac. dans la moitié ouest du 
domaine. 

+ ALF 952; ALPic. 228; ALLR 182; 
BRUN., Eng. 1116. 

A." a, *d'zi...: dzi D '45, 46 (ou gzi), 64, 
120; W [1], 63; H 8, '28, 37, '42, '45, 46-50, 53 
(var. gzi, q. 441 «lézard»), 69, '77; L 1, [7 (v. 
"couleuvre')], '8, 19, 29, ‘32, 43, 61, 85, 87 
(aussi "lézard"), 101, 113-116; Ve 1, 6 (-7), 8-26, 
31 (-n, 37, 44 (ou gzi), 47; My; Ma 9, 12, 21, 
24, '32, '34, 40, ‘45, ‘50, 51, 53; B ‘1, 2, 4 (ou 
gzi), 6-27, [28 (v. '*cawé ver)) 30, '31 (à 
Lutrebois); Ne 11, '12, 20, ‘22, 23, 24-31 | dzé 
D 132; W [66]; H 1, 27; B 5; Ne 32 (aussi 
"Jezard") || *tizi, *té-, “ta-...: tizi Ma 35; Ne 
‘8, 14, 16, ‘17 | tè- D 101, ‘103 (ou -é); Ma 1, 
36, 39, 43 (ou ta-), ‘44, 46, '47, '48, 49: Ne 4- 
'5 (-é), 9 | ta- Ma 43; Ne 15 || b. *g(uyzi: gzi 
Na 84, 101; D 15-34, 46, 58 («mot de D 30»), 
120 (autre tém., v. dzi); H '26, 38, ‘39, 53 (q. 
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441 «lézard», v. dzi), 67, 68; L '99, 106; Ve 
32-35, 38-44; Ma 2-4, 19, 20, 28, 29, 42; BA, 
15. 
B; 1, a.'*ór-ver', '*oür---', '*our---'...: 

ór D 123, 7129, 132, 136, 141; Ne ‘38, 51, 65, 
69, “71; Vi2 | òr Vi 25 | &r Vi 36 | «ur Vi 46 || 
b. '*loür(d)-ver': /àr Vi 16, ‘17, "32 (et Hou- 
drigny), 37 || c. "*nór-ver', "*noür ---': nór Vi 
'32 (Houdrigny) | nr Vi ‘1, "29 (Chenois) || 

d. '*mór(t)-ver' ...: mór Vi “21, 22 | muór Vi 
35 | mugyr Vi ‘34 || e. torvèt...: órvé To 73; 
Ch 64; Th 62; Ni 107; Na 49 (wr-); Ne 63; Vi 

43 |-e No 3; 6 | -ë Ne 43 | -e Ni 36. 

2. '*bwagne ver: bwañ D 110. 
3.4 a, **cawé ver'...: kawè B '26, 28, 30, 

"31 (-wi), ‘32, 33; Ne 33, '34, 39, 44 Cé JH., 

mais "ver tc? enq. compl.) 47, 49, "20. 60, '75 

(à Rancimont), 76 || b. 'ver *cawé'...: kawé 
Ne 44 (enq. compl.), 57; Vi 6 | kòwèy Vi 13. 

4,5 '*pét'lé ver ...: petlé L 114 (à la q. 441 
«lézard») | pétné L 94. 

C. ‘serpent de verre'?: sérpé d vér Ni 112 | 
serpà d vèr Ph 537. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

DS 1. "couleuvre Mo 41, 64; Ch '64; Ni 

28, 39, 61 (pétit =); Ph 6; L 7. 
2. *colévrot, -li-... *cou-, *coul'vrot?: kòlè- 

vró Na 44, 69, 107-129, 135; Ph 33, 69 (-/i-); D 
7,9, ‘10, 25, 36-40, 68-84, ‘85 | -o Th 72 | -ó 
Th 73 | kadèvrò Ch 72; Na 130; Ph 16, 42, 53- 
61, 79 | -!ë- Ph 81 | Jæ- Ph 84 | -/i- Ph 69 (ou 
kò-), 86; Vi 8 | -ó Th 64, 82 | kadvrò Th '32; 
Ph 21, 45 | -ó Th 46-54 | -u Th 29. 

3. a. *coulouvia, *coleuvré: kuluvya Ar 1 | 

kallèvré Ar 2 || b. *couloürdia: kadürdya Th 
24 || c. *couloubia: kulubya D 94, 96, 113. 

E.!? *scorlot: skòrlò Ni ‘102; Na 1, 6, 20, 
30, 59, 79, 99 (5). 
F. 1. tanwile dé bó: dwil dé bó To 99 

(animal peu connu; certains le confondent 
avec la couleuvre) || 2. *áwéye di hàye: awéy di 
hóy L 66 (ou A). 

G.!? *ésplingue: ésplek S 1913. 

! Aux pts entre crochets, le mot n'est 
connu que dans un sens fig. (v. ci-dessous). — 
V. DL, ViLL. «sorte de reptile fort commun et 



qui ressemble presque a une jeune couleuvre, 
un avau [à rapprocher des formes du FEW 24, 
533ab “anatolius IH 1 al», SCIUS «orvet 
fragile, sorte de petit serpent». Le mot est 
classé d'après l'étymologie de Haust sous 
FEW 16, 112b, flam. hagedis; la deuxième 
partie de ce composé serait a l'origine de la 
descendance w. ; corriger malm. gzi en dzi. — 
Expr. et sens fig.: ti s' kitape come on tèzi D 
101; *ç' gamin-la èst come on d'zi Ne 26. 
Comp. DL "ei k'djèter come on ~, SCIUS "su 
k'taper ---. De cet emploi dérive le sens ‘enfant 
remuant W | (= “p'tit r'mouwant cárpé, 
"petit r. carpeau', enfant remuant DL), 66; L 
7; B 1, 28 (*t'è-st-on ~, dit-on à un enfant 
espiègle). V. DL et FEW, Le, 

? V. MASS. *órvér (ou “vér-cawè), Gloss. S'- 
Lég. «ouórvéyche» («ressemble à un petit ser- 
pent»), LiÉG. *órvéje, *loürvéje. Le composé 
correspond à 'orb-ver' (d'ou fr. orvet): pour la 
forme de 'ver' (ou rs » s.-gaum. $), comp. 
not. 167 et v. LEGROS, PG 12, 29 et 24-25, 283; 
REMACLE, Différenciation $59. L'adj. 'orb' 
aveugle (lat. órbus) ne survivant plus en 
dehors de ce mot, 'orb-ver' a fait l'objet de 
plusieurs réanalyses: 'orb-ver' > “lorb-ver', 
"lourd-ver' (b), suite a l'agglutination de l'art. 
défini; > 'norb-ver' (c), puis *mort-ver' (d), 
suite à l'agglutination du -n de l'art. indéfini; 

fr. orvet (e), aprés réinterprétation de la 
finale comme un suff. diminutif. FEW 7, 390a 
órbus. 

3 Propr' ‘ver borgne’; sens attesté FEW 1, 
571a brunna. 

* Propr' ‘ver coué’, ou 'coué' représente: 
ladj. issu de *caudatu; ou bien le part. 
passé de w. *cawer, gaum. *cowéy écouer: 
lorvet, en effet, posséde une queue qui se 
détache trés facilement du corps. V. HAUST, 
Chestr. *cawé vér et Mass. *vér cawé. 

* L'adj, qui correspond à 'peintele', dér. 
d'une réfection de 'peindre', est connu dans 
qqs autres sens: v. DL *pitelé (et var.) tavelé, 
plein de taches de rousseur; v. aussi not. 71 
GRIVE, ADD., sous Il. — Ici, le mot pourrait 
faire allusion aux reflets changeants du corps 
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de l'orvet. Comp. FEW 8, 523a pingére 
(frm. peintelé qui a des couleurs variées etc.). 

ë La désignation est actuel! connue en fr. 
(ROBERT); FEW 11, 520a sérpens ne men- 
tionne toutefois le t. qu'avec le sens ‘lézard’. 

? Aj. Dasc., Suppl. *sérpint d'àye Ch 24; 
Th 3. 

€ L'orvet et la couleuvre sont parfois con- 
fondus: v. le sens 'orvet' noté pour 'cou- 
leuvre', FEW 2/2, 926a cólübra. Pour la 
forme du simple (1), se reporter à la not. 95; 
les dër. en '-ot' (2) et en '-eau' (3) sont forgés à 
partir de 'couleuvre' (2 et 3a), 'coulourde' 
(3b), *couloube (3c): v. l'introduction de cette 
not, 

? LÉON. “colèvrot, BALLE *coulevrot. = 
Noter l'amuissement de la voy. prétonique; les 
var. de timbre de cette voy. et surtout son 
élision montrent en effet que le t. correspond 
à 'coulévrot' (“è-" voy. atone), non à 'cou- 
leuvrot". Cette question a aussi été soulevée a 
propos de "aiguillon": v. not. 9, n. 1. 

19 V, Pirs. «scorlo orvet fragile; se dit d'un 
enfant vif et remuant». Expr.: *wéspiant [plu- 
tôt 'guépillant' que dér. de wispelen, FEW 
17, 600a] come on s. — Le mot figure FEW 
2/2, 1566b cürrere (nam.) et, d'aprés DEFR., 
Faune et GRANDG., FEW 21, 260b; GRANDG. 
ajoute la var. *scoriot, inc. de l'EH. Pour 
Legros, BTD 21, 1947, 197, il s'agit d'une 
«forme variée et [d']un emploi figuré de [nam.] 
scourlou dernier-né», forme à ajouter FEW 
2/2, 1517b cülus. Le sens ‘enfant vif et 
remuant de Pirs. serait donc originel, et le 
sens 'orvet', secondaire; comp. l'évolution 
sémantique inverse connue par *d'zi (n. 1). 

1! FEW 24, 567b anguilla: ‘couleuvre’ 
pour les deux t.; 'orvet' pour le second (Mo- 
selle). 

1? Propr' ‘épingle’. V. aussi Dasc., Suppl" 
id. S 16, 20. Ajouter le sens FEW 12, 184b 
spinüla et comp. 'aiguille' jeune anguille 
not. 106, ADD. 

13 Rép. approximative: 'quatre-piéce(s)' Ni 
45; L '50. V. not. 96 et 98, sous À. 
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98. SALAMANDRE et TRITON 

Q. G. 442 «salamandre». 

La salamandre et le triton, amphibiens 

qu'un coup d'œil rapide peut faire prendre 

pour de gros lézards colorés, sont souvent 

désignés par les mèmes noms que ce dernier: 

'quatre-piéce(s) (et formes apparentées), 'lé- 

zard(e)', 'téte (de) vache’, tagayan... On 

comparera donc les données de cette not. avec 

celles de la not. 96 LÉZARD. 
Le peuple redoute la salamandre et le venin 

qu'elle produit; il croit qu'elle peut contami- 
ner l'herbe que mange le bétail et que, chez 

l'homme, elle provoque la gale ou “ragne, 

d'où ses noms de *rogne et de *rognéte!. 

+ ALF 1706; BRUN., Eng. 1404. 

A.? 1. a. *ewate-péce, “cwarpèce, *cwár-, 

*cwéte-péce, *cwate-pice, *cate-pice, *carpice ...: 

kwat pès Ni ‘5, 93, 97, 98 (trit.); Na 6 (trit., v. 

rof, kólébya), 19 (trit.), ‘20, 49, 59 (et ròm), 
112, 116 (trit, v. rof); D 15, 40, 81, “85; W l; 
H 2 (rare), 27 (trit., v. ròm), "28 (id.); L 4, 14 

(trit.), 19, 32, 43 (et ronéer), 61, 113 (trit, v. 
ròm), 114; Ma 1, 32 (-zs), '34, 35 (trit.), 53; B 

4, 12, 16, 21 (à Roum.) | kwaté pès B 11 (enq, 

compl., mais lazat J.H.) | kwarpés Ch 33; Na 

ï (et rof), 22, 23 | kwär- Na 109 (et ron) | kwèt 

pès D 64 (trit.); H 46 (et ròsi), 68, 69; Ve 31 

(trit., v. ròm), 38, 41, 47; Ma 12, 21, 28 (pes); 

B 6 (mais lazat à Regné) | kwat pis Ch 72 | --- 

pis L 2 | --- pés Na 130 | kat pis Ph 15 | --- pés 

Ph 6 | karpis Th 53; Ph 21, 37, 45 | --- pés Ni 

112 | kalpis Ph 54 (ou tét vac) || b. *éwate- 

pèche, *cate-piche, *can'piche, *cate-piéche... 
kwat pès Ni 2 | kat pis Ch 28 | kar pés Ni 112 | 

kanpis Ch 63 | kat pyés S 37 | --- pyés S 36; Th 

‘2 | katrè pyès A 1, 44, 60 (pyes) | --- pyes A 

“52 | katre pyés S 31.1 «kater» pyès A 55 | 

katér pyès A ‘13 | katèr pyès To ‘71 || c. *ear- 

pitche, *cal-, *cate-piétche ... : karpië Ni 38 | 

kalpié Ni 39, 90 | kat pyèt Th 43 | --- pyéc Ch 

16 || d. *catré-péke ...: katré pèk S 19 | ka- 

tér --- S 13. 
2. “cate-pi...: kat pi Ne 31, ‘38 (t. génér.), 

43 | katré pi A '20 (fém.) | katér pé A 2 (et 

trit.), 7 | katèr péy S 6. 

3. *cate-pate: kat pat B 33 (et róriét); Ne 

76. 
4. *cate-piére, *cap'tiére, *caf'tiére, *ésca- 

piére ...: kat pyér Th 72 | --- pyër Th 61,63 | 

--- pyér Th 64, 73 | katrè pyêr S 1 |--- pyèr Ni 

72 | --- pyér Mo 9 | kôtré pyér Mo 41 | kaptyèr 

Th “52, SA, 55 | -cèr Th 62 («petit lézard d'eau 

à ventre jaune» [trit.]) | kaftyér Ph 69 | eska- 

pyèr Ph 86. 
B.? a. *téte-vatche: tèt vaë Ph 54 (ou kal- 

pis), 79 (tet), 81, 84 (masc.); Ne '8, 9 (trit., v. 

ròm) || b. *téte du vatche, +t. à vatche: tèt du 

vaë Ne 33-34 (^ d ëw trit.; non déterminé, 

désigne le lézard), 39, 49, 60 | --- a vac Ne 4 

(et ròñ). 
C.* 1. a. trogne, *ragne...: ròi Nal (et 

A), 6 (sal., plus grosse, v. A), 30, 59 (et A), 69- 

99, 109 (et A), 116 (sal., v. 4), 127, 129, 135; 
Ph 16, 42, 53, 61; Ar 1; D 7, '10, 25-38, '45, 

46, 58, 68, 72, 73, 94-101, ‘103, 113; W 63 (se 
tient dans les vieux saules); H 1, 8, 21, '26, 27 

(sal., v. A), /28 (id.), 37, 38, 39, 42, 46 (sal., v. 

A), 49, 53, 67 (sal., noire, venimeuse: tèlle a 

l pwèzon, v. D), 77; L 29, 66-87, 101, 106, 113 
(sal., v. A), 116; Ve 24, 31 (sal., venimeuse, v. 

A), 32, 34, 37, 39, 40, 44 (ou D); My 1 

(venimeuse), 2-6; Ma 2, 9 (v. D), 36, 43, 46, 

“47, '48, ‘49, '50; Ne 4 (dans les carrières, v. 

B), /5, 9 (sal., v. B), ‘12, 14, 16, 722, '23 | rañ 
Ve 6,8 | ràfi Ve 1 || b. *rougne: redi Ar 2; D 

110, 120, 123, ‘129, 136, '141; Ne 11, 20, 24, 

44 (enq. compl.; inc. J. H.), 51, 57, 69; Vi 2, 
22, 38. 

2. *rognéte: ròfièt L 43 (*éle done li v'né 
[venin]: sal., v. A); B 9 (et *djéne lazáde), 21 

(mais À à Roum.), 23 (à Moinet), 24 (J.H. 

mais inc., enq. compl.), ‘26, 27 (id.), '28, 30, 

33 (et 4); Ne '50. 
D.5 *agayan, -An: agayà Mo 64; Vi 8 (dans 

les bois, v. *lijórde), 35 | -a^, Vi 13, 37 | -ay Vi 

“21 (èg-), 27 | -à Vi 16. 
ES 1. *lazáde, -ade... “la-, *là-: /azát Ve 

42, 44 (et C); Ma 20; B 2, ‘3, 6 (à Regné), 9 

(qqfs, et C 2), 11 (J. H., mais A enq. compl.), 

15 (gèn ^) | -ät Ma 19 (venimeuse, V. Col- 



lard, inc. de L. Delvaux), 24, 40, 42 | -ót Ma 
39 (“c'èst dès bièsses ki r'liihèt) | lazat Ne 35 | 
làzüt Ma 3-9 | lòzòt H 67 (et gèn ~: trit., v. C) 
|| *lijórde, “lu-, +nû-: /i2ôrt (dans les marais, v 
D) | lu- Vi 47 | nū- Vi "36 (trit.). 

2. Hézâr: lézar A 28. 
F. a. “trawe-pi”: traw pi Ni 6, ‘9 || b. *trawe- 

pire: Iron pir Ar 2 (sal.). 
G. *salamande: salamòt To 73; A 12 (Ch. 

G.); Th 29, 82; Ni 33, 36; Vi 25, 438. 

! Présentation: on respecte l'ordre adopté a 
la not. 96 LÉZARD. L'italique signale les pts où 
le mot signifie à la fois ‘lézard’ et 'sala- 
mandre’. Dans les définitions, on utilise les 
abréviations trit. (triton, salamandre aqua- 
tique), sal. (salamandre terrestre). 

? Aux formes du tableau, ajouter “quatre- 
pièce(s) d'eau’ triton Ni 61; L 1 (C. Déom); 
Ma 29, trois pts ou 'q.-p.' signifie ‘lézard’. — 
V. LÉON. *cwate-péce (salamandre aquatique), 
BALLE *cárpice, BAL *calpice (sur lequel v. 
not. 96, n. 4), Copp. *carpiche, SiG. *cwate- 
pèce ou 'quatre-pierre(s)'. — Étym., classe- 
ment des formes et altérations: v. not. 96 
LÉZARD, n. 2. Qqs formes n'apparaissent qu'à 
la not. 98 SALAMANDRE: 1” 'quatre-piéces": 
*pice est connu dans (ou prés de) la zone oü la 
forme courante de 'piéce' est *pice (avec diph- 
tongaison, comme dans le fr. piéce); *piétche, 
-é- dérive de *piéche, -é-; la forme *péke 
(altérée de *pé(t)che?) correspond à *péke 'ce- 
nelle’ (vol. ult.); 2? 'quatre-pierre(s)': altéra- 
tion de kat pyér en kaptyèr (métathèse), d'ou 
kaftyér (attraction de 'cafetiére"); en èskapyèr 
= ?); 3° ‘quatre-pied(s)': à A 2, 7; S 6, la 

forme du second élément ne correspond pas 
exact' à celle qui a été relevée par ALW 1, 
c. 73. — Comparaison: d'un enfant trés re- 
muant, on dit “il èst rom chant [adj. verbal 
formé à partir de “ram'chi tripoter, remuer 
LÉON., propr! 'ramecie FEW 10, 45b ra- 
mus] come one c.-p. D 15. Sens dérivé: 
‘mégère’ Na 1, 

3 V. HAUST, Chestr. *téte du vatche lézard; 
^ d'éwe triton. — Étym. et commentaires: v 
not. 96, n. 6. Noter ici que dans 't. à v 
pourrait aussi s'interpreter comme verbe. La 

4 roi 
së © 
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q. 441 «lézard» relevait aussi ttètou Ni 72, 
avec l'explication «gros lézard rayé de jaune 
(= salamandre] qui a la réputation de téter les 
vaches». Le mot est un dér. de 'téter'; suff.? 

* La salamandre est censée transmettre la 
gale (*rogne: v. vol. ult.), d'oü ses noms de 
*rogne (par métonymie), trognète (dérivé de 
trogne). V. DL, Rem., Gloss., VILL., SCIUS, 
LÉON., Pirs. trogne et FEW 10, 469b *ronea 
(> *rônia). Le very. rañ procède régulièr' de 
ròl: comp. POULE (“poye > var. “paye), vol. 
ult. — Le venin de la *rogne est redouté pour 
d'autres raisons: les vaches qui paissent ou la 
bête a passé pendant la nuit crèvent, a moins 
que le soleil n'ait effacé le venin My 1; les 
paysans brülent la *r., parce qu'une vache 
qui, avant le lever du soleil, mange l'herbe 
ou elle a passé crève Ve 31. Comp. REM., 
Gloss.: *duvins l' tins, cwand k'on trovéve dés 
rognes, on lès stitchéve [piquait] so on bwè, ku 
lés biésses n'alahint nin átoür; — autres 
croyances: la *lazáde est venimeuse; “li ci 
k 'énn' éfile sèt' [celui qui en enfile sept] tire one 
ame fou dé purgatwére Ma 19; +li rogne is vout 
[se veut] fé pus béle ki l'Avièrje (à cause de sa 
couleur) H 37. — Sens dér.: *ké rogne! d'une 
femme laide et méchante Ph 53 (v. aussi DL); 
*rognéte femme qui boude B 23 (plutót en 
rapport avec *rogmi grogner, grommeler... 
FEW 10, 461b ron-?). 

* V. Derm. tagayan lézard, HÉCART (Va- 
lenciennes) id., Gloss. S'-Lég. *agayan triton, 
salamandre. — Le mot figure FEW 21, 259a 
et 264a. On pourrait peut-étre le rapprocher 
du terme *agayon ustensile, engin [...]; affaire 
embrouillée; personne singuliére DL, connu 
sous cette forme dans une grande partie de la 
B.R., mais considéré par HAUST comme le 
correspondant, en w. occidental, du liég. *a- 
djéyant géant; FEW 4, 134b gigas, -ante 
(> *gagante) entérine l'explication de 
Haust. On ajoutera que l'étymologie de 
*agayan par gigas demanderait à étre étayée 
sur le plan motivationnel. 

5 Étym. et commentaires: v. not. 96, n. 6. 
* V. le commentaire de la not. 96, n. 9. 
* Réponse approximative: *colébia Na 6 

(connu en méme temps que A4 et C). V. not. 97 
ORVET, D, 3 (non relevé pour ce pt). 
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99. GRENOUILLE (carte 59) 

Q. G. 444 «grenouille; œufs de grenouille; tètard». 

ATLAS i^ MR DE LA WALLONIE 

| 
| 
| 

GRENOUILLE 

'raine" grenouille 

"raine" (seul ou déterminé] rainette 

"grenouille" 

Le simple 'raine' subsiste dans une grande 

partie du domaine; le dér. "grenouille" l'évince 

dans le Tournaisis et dans le s.-w., ou 'raine' 

survit qqfs (accompagné ou non d'un détermi- 

nant) avec le sens particulier de 'rainette verte 

(v. not. 102). 

* ALF 668; ALPic. 227; ALCB 31bis, IV; 

ALLR 184; BRUN., Eng. 804; FEW 10, SIb 

rana (4); 58a * ranüncüla (4). 

“A. *rin.ne, *ré"ne, “rène, “réne...: rèn To 

58, 71; A 7, ‘10, ‘18, "20, 28, 44, 50,52; Mo 

9, 17, 23, 44 ("œufs de —7), 58, 64; S 1, 13-37; 

Ch 4 ("œufs de ="), ‘6, [16], 26, [27], 28, 33, 

‘54 ('couvis de —"), [63], [64]; Th “2, [14]. 

(64); Ni 1-36, 39-112; Na 1-129, 130 ('couvis 

de ="), 135; Ph (15). (42); D gon Pu '71, 72- 

81, /85, ‘100, 101, (136), (141); W...; H... 

(rèn H 28); L 1, 2, 7, 8, 14, 29, 42, 39-45, 

“50, 66-94, 101-116; Ve 26, 35-47; My 3: 

Ma ...; B...; Ne '1, 4, 8, 9, ‘12, 14, ‘17, 18, 

RO ee 
1 

TOME $ 
CARTE 39 

24, '25, 26, '28, 33 (Goff.), 39, '46, 47, '48, '50, 

(51), (57), 63 | ré.n To 99 ('foursin de ^`) | 
rèn | -& Mo 20 | rên To 48; S 6, 10; Ar 2; Ne 

49 | rn A 1; Ch 72; H 728; L 19, 35; Ve 1, 8, 
24, '43 (ë); Ma '34 | ré'n Mo 37 | r£nj-é- A 
12 (selon enq.) | rèn/-è- A '13, 55 | rèn A 2, 
37; Mo 42, 79; Ch 61 ('couvis de ̂ "); Ni 38; 
Ph (54), (81); L 4, 61; Ve 31, 34; My 2, 6; Vi 
(21), (25), (37), (46) | rénj-&- B 27 | rën Mo 41; 
Ve 6 | ré.n/-e- Mo 1 (jeune grenouille) | ren To 

43 | rén Th (82); Ne 76 | rén Ve 32; My 1, 4; 
Vi 13, 16 ('couvain de ="), 22 (id); (27)?. 

A'3 a. *guérnouye, *guér-, *gur-, *gré-, 

+grè-...: gèrnuy To 13 (ou -ul), 24, 28, 48; 

Mo 44, 58, 79; S 19 (œufs de ="). 29, 36 
(E. Hubaut); Ch 4, 16, 27, 43, ‘54, 61, 63,64; 
Th... (-&y Th 72); Na 130, 135; Ph...; Ar l; 

D 38 (A. Lebrun), 68, 73, 84-96, ‘99, “100, 
“103, ‘108, ‘109, 113, 136; Ne ‘3, 4, '5, 14 

(néol.), 15, '17, 24, 26, 44 (ou gèr-), 65; Vi 16, 

18, 21, 22, 25, 27, 35-47 | g&r- Mo 41; D '129 



(üy), 132; Ne ‘38, 43, 44, 51, 57 | g@r-/gur-/ 
gur- Ne 69 | gér- Ne 11, "22, 31 | gur- D 110, 
120, 123; Ne "10,719, 20, 21, 23, 39; Vi 2-8 | 
gér-/grè Mo 1 (*pècher as ~) | gèr-/grè- Ne 
32 | gur-/gré- Ne 33 (Neuv.-Rec.) | grè- Ne 16, 
24 ('couvis de =`), “46 (id.), 49 (id.), '59, 60 | 
gré- Mo 23 (*péki as —); Ne 47 ('couvis de 
+"), 63 (Ch. G.) || b. *guérnoule, *gré- ...: gèr- 
nul No; To 1, 2, 7, 13, 27, 37 (-1), 39, 73, 78 
(ger-), 94, 99 (üh; A '52 ("œufs de ^) | grë- 
To 6*. 

' Présentation: 1° lorsque le simple et le 
dér. sont tous deux connus en un pt, on ne 
renvoie pas de l'un à l'autre, mais le pt figure 
en italique sous A”. Il est vraisemblable que 
les deux mots ne sont pas toujours parfait' 
équivalents: l'un des deux, par ex., n'apparait 
parfois que dans le syntagme signifiant ‘œufs 
de grenouille” (not. 100); v. les indications 
entre parenthèses; — 2° lorsque 'raine' sub- 
siste avec le sens particulier de 'rainette' (not. 
102), le pt figure entre crochets; lorsque 'raine 
+ déterminant possède ce sens, le pt est entre 
parenthèses: — 3° variantes: le tableau intègre 
les var. principales des q. 445 «rainette», 446 
«sonneur de feu», 447 «crapaud». On y ajou- 
tera le curieux ré, relevé à Ni 39 (‘œufs de 
~j; Na 101 ('couvain de ="). — Noter la 
survivance de 'raine' dans l'aire de 'grenouille' 
(emplois spéciaux, syntagmes, toponymes); v. 
par ex., BALLE *guérnoüye grenouille, mais 
*basse-ós-rénes mare-aux-gr., l.-d., et ‘couper 
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une souche en “guetiye-dè-r.) en forme de 
gueule de raine. Pour "gueule de r.', v. encore 
J.-J. GAZIAUX, Du sillon au pain..., Liège, 
1988, 111: *tchérwer à guetiye dé rin.ne en 
faisant des ouvertures en biseau. 

^ Aux formes de VEH, aj. Mars *rin.ne ou 
*rwin.ne, synon. *guérnoule. Comp. Scius 
*réne, mais VILL. *réne. 

3 On explique l'apparition d'un g- à l'ini- 
tale du dér. de rana par l'influence de t. 
lexicaux designant le cri de la grenouille, tels 
que croasser, croailler etc. (Schuchardt), parfois, 
pour le domaine gallo-roman, par le croise- 
ment du t. latin avec le celtique craxantus, 
crass- (Jud): cf. FEW 10, 60b. — Var. 
fournies par les lexiques: -oüye, au lien de 
-ouye, d'après BALLE *guérnoüye, MASS. *gur- 
noûye. 

* Aj. la var. [?] *guèrnôde [-ót] Th 24, 
donnée avec point d'interrogation comme l'équi- 
valent de *guérnouye: comp. liég. “guèrndte, 
*gré- crevette, Mons *guérnate, “grè- etc.; 
FEW 16, 31b-32a, mnéerl. gernaet. — Sens 
dér.: 1° (sens techn.) ‘orifice du tuyau d’eau 
muni d'une toile métallique a la prise d'eau" 
Ne 51. V. aussi BALLE ‘sorte de herse à dents 
coupante servant à couper le gazon'; — 
2° “jeune fille non sérieuse, légère’ No 1; 
‘femme peu intéressante’ To 7. Comp. les sens 
relevés par FEW 10, 59ab. — Notation en 
marge de l'enq.: */és g. crocant ['eroquent'; cf. 
not. 104 CRAPAUD ACCOUCHEUR, n. 4], il fait 
bon aller à la chasse aux grenouilles Ne 51. 

100. COUVAIN (de grenouille) 

Q. G. 444 «grenouille; œufs de grenouille ...»!. 

Les dér. de 'couver' forment une zone 
compacte sur la moitié est de la B.R. ̀  l'identifi- 
cation des suff. souléve un certain nombre de 
difficultés. À l'ouest, ou la q. a souvent été 
traduite littéral', et au sud, l'enq. a relevé des 
dêr. de verbes qui signifient ‘frayer” ('froisser' 
et "frayer). Au n. de Liège, l'amas gluant du 
couvain a inspiré les appellations ‘lit et «cou- 
verture». 

* BRUN., Eng. 1096. 

A. 1.2 a. *covis', *cou-...: kóvis Na '96, 
107, 109, 135; D '5; W 1,9, 10, 13, 30, 739, 
'56, 59; H 8, 46; L 1, 19, 29, ‘32, 35, 45, ‘50, 
94, 106-114; Ve 8 (kó-), 26, 35 | -is Ni 20; Na 
23; H 2 | -és, -é/is W 3, 35, 36, 66; H 21 | -és 
Ni 19, 20 (sauf Ard.), ‘29, 85, 98 | kawis D 
110, 120, 123, 136; Ve 37 (ou kèw); Ne '1, 33, 
39, 44 (enq. compl., -is J.H.), 46, 47, 49, '59, 
60, 63 || b. *covis, -1... *go-, *cou-, *gou-: kóvi 
Ni 26, 39-61, 80, ‘97, 107 | -ï Na 22 | góvi Ni 2, 
'5, '9 (E.S.), ‘25, 93 | ku- Ch /54; Ni 112; Ph 



230 

“28; Ar 2 | -7 Ch 61; Ni 90 | -7 Ch 28, 72; Na 

130; Ph 16, 21, ‘40, 42, 45 | guvi Ni 6. 

23 a. *covin, -én, -è, -é... *couvin: kóvé Ni 

“102; Na 1, 22, 30, 49, 59, 79-101, 112-129; D 

15-34, 40-64, '71, 72-84, '85, '99, '100, '103, 

“108, ‘109, 113; H 1, 726, 27, "28, 35, 37, 38, 

^39. '42, 49-69, '77, ‘79; L 39 (J.H.), 101, 116; 

Ve 38-40, 42-47; My 4; Ma ...; B 2-24, 26, 27, 

28; Ne ‘3, 4, '5, '8, 14, 16,718, 25-26 (-è.), '28 

(id.) | -é Na 59, 69 j -é^ Na 6, 19, 20 | -é" B 24 

(J.H.) | -é^ B 33 | -è Ve 31, 34; My 1 | -é L 43; 

Ve 1, 32; My 3 | -éy L 66 | -č My 6 | -è D 96; 

B 30; Ne 15 (J.H.), ‘17, '48 | kuvë Ph 15, 37; 

Ne '12, /50; Vi 2-13, '17, 18-27, '34, 36, 37-47. 

b. *covan, -a, *couvan, -a: kóvà Ne '10 | -a 

Ne 26 | kuva Ar 1; D 132; Ne 11, '19, 20, 21, 

“22,723, 24, 31, 32 (?), 43, 51, 57, 69, 76 (-à.) | 

-a Vi 16. 
c. *covon: kóvó B 4 (à V.-du-Bois). 

3. *coveü*: kòve Ve 24. 
B.5 1. *frouchis: frasi Ne 65. 
2. *froussin, *forsin, *four-, *foüssin, -ou-: 

fraise Th ‘67, 73, 82; Ph 86 | fòrsè To '97 | fur- 

To 99; A 28, 60 | fūsë Th 64, 72 | fu- Th 62. 

C." *fróye: Dër Vi '21, 35. 
D.” “lèt: lé L 7, '8. 
ES *coveteü: kòftoé L 4. 
ES ‘nid' A 13; Th 43. 

G.1? "ceufs" passim! 1. 

1 Le compl' “de raine’, "de grenouille" (v. 

formes à la not. précédente) est assez fréquent 

avec les mots qui désignent spécifiqu' le cou- 
vain; il est systématique avec les mots de sens 

plus général (C-G). — L'article qui accom- 
pagne les dér. de 'couver' et de 'froisser' a été 

noté pour qqs pts: 1° dér. de 'couver': 'un' Ni 

39, 61, ‘102, 112; Na 112, 129, 135; Ph 15, 16, 
'40; Ar 1; Ma 24; B 24 (ou ‘du'); ‘des’, 'les' 

Na 69, 101; Ar 2; D 40, 58, 96, 110, 127, 132; 
Ma 1, 29, ‘37, 40, 43, 53; B 15,718, 22, 23; Ne 
15, ^17, 20, '22, '23, '25, '28, 32, 43, 44, 49, 63, 
69; Vi 2, 18, 25; 'du' Na 130; B 24; Ne '8; Vi 

21, 27, 37; dé (= *dés 'des' ou +de "du"? V. 

ALW 2, c. 3) Ni '5, 6, 19, 20,725, 85, 107; Na 
49, 59, 99; D 15, 30; W 1, 59, 63; H 8, 21, 46, 
69, '79; L 29, 45, 94, 101; Ve 26, 35, 38, 40, 
44; 2° dër. de "froisser: "un" A 28; Th 73; 'des' 

Th 64, 82; Ph 86; Ne 65. 
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? V. DL *covis', Haust, Chestr. *couvis', 

Copp. *couvi (non relevé par l'EH). Dér. no- 

minal en -iciu de 'couver' (à distinguer du 

dér. adjectival formé gráce au méme suff.: w. 

*covis', *cou- ... couvi, gaté par la couvaison 

(d'un œuf); v. vol. ult.). FEW 2/2, 1444 

cübare (sous 2 c a ‘réunion d'œufs d'insec- 

tes’, etc.; B 'frai des poissons, des grenouil- 

les”). — Forme du thème: alternance ó/« à 

comparer à ALW 3, not. 60 SOUVENT. Forme 
du suff.: la finale -ï révèle l'attraction pro- 

bable du suff. “-is' (rare) par le suff. "-ier' (plus 

fréquent). 
3 V. DL, Viti. (mais non Scirus), PIRS. 

*covin, Mass., LIÉG. *couvin; v. aussi DASC., 

Péche *couvangn couvain (batraciens); larves 
(abeilles et autres insectes sociaux), sens qui 

s'ajoutent à DEPR.-NoP. *couvin «petits d'une 
couvée», BAL *couvin larves d'insectes. — On 

rassemble sous le paragraphe 2 un ensemble 

de formes qui pourraient avoir le même suf- 
fixe. BRUN., l.c. permet de préciser la limite 

des finales -ë (et var., not" ici -é, -é issus de la 

dénasalisation de nasales brèves -&, -é.) et -à 

(et var., notam! -a issu de la dénasalisation de 

-à.): kwè D 119, 134, 139; Ne 51 (mais EH 
-a), 70; Vi 5, 9 (-É); -à D 141; Ne 68, 72, 73; 
Vi 2 (mais EH -é). Ces var. pourraient, 

semble-t-il, représenter le suff. -amen (cf. 
ligamen > fr. lien, w. *loyin), d'où, d'une 

part, A (> -6), sans diphtongaison de la 
voyelle, d'autre part +ê, avec diphtongaison. 

On notera qu'une alternance analogue Lë. -6, 

-è), avec une répartition géographique diffé- 
rente, s'observe dans pane (cf. ALW 1, 

c. 61), mais on signalera aussi une difficulté: 

les formes verv. en -é s'accorderaient mieux 

avec -imen. 
4 Là forme correspond à 'couvoir'. Quid? 
5 Dér. en -iciuet en -imen ou -àmen 

de 'fourser' frayer. Ajouter le premier dér. 

sous FEW 3, 788a *frictiare. 
6 V. Gloss. S'-Lég. *froüye «fraie»: tla ~ 

dès guérnouyes. — Déverbal fèm. de 'frayer' 

1. froisser; 2. frayer (poisson), le t. est plus 

larg! connu pour ‘frai (du poisson): v. DL, 

Pirs. *fróye et FEW 3, 782b fricare (8 
Laichen). 

" Comp. DL *lét arrière-faix (vache, etc.) 
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(L 7 et Hesbaye liég.). Porter le sens 'couvain' 
FEW 5, 236b léctus. 

8 Propr' 'couvertoir' couverture; v. DL 
*cofteü et porter le sens "couvain' FEW 2/2, 
1151b coopertòrium. 

? Formes à la not. 14. 
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19 Formes dans un vol. ult. 
!! Réponse probabl' approximative: '*corá 

de raine' B 27, ou on connait aussi *covin. Le 
t., qui répond à "corail", s'applique parfois aux 
ceufs de fourmi (couleur de corail). V. not. 
121, ADD. 

101. TÉTARD (de grenouille) (carte 60) 

Q. G. 444 «grenouille; ceufs de grenouille; tétard». 

L'aspect caractéristique du tétard motive 
ses dénominations belgo-romanes: la larve de 
la grenouille, dans son premier stade de déve- 
loppement, se réduit à une téte démesurée et à 
une queue. A l'est, cette conformation a sug- 
géré le nom de *popioüle (et var.), qui dérive 
trés vraisemblabl' de “pepe poupée (comp. 
DL, fig. 527: *pope di péces). Dans la plus 
grande partie du domaine, les appellations 
sont formées à partir des radicaux onoma- 
topéiques makk- et t$ak-, dont viennent 
des verbes qui signifient ‘frapper. et des 
substantifs contenant le sens de 'petite masse 
en forme de boule’. A l'ouest, l'enq. a relevé 
les appellations métaphoriques "louche(-de- 
pot), 'manche-de-louche', “queue-de-poèle'. 
Le mot 'chabot' désigne d'abord un petit pois- 
son à grosse téte (not. 105); */okéte est le 
diminutif du nom d'un autre poisson, la loche 
(not. 119, sous 5°). 

* ALF 1719. 

A." *popioüle, *pou-, *pé-: pópydi L 29, 
'32, 43, 94; Ve 1-26, 35, 36 (à Nivezé), 38, 39, 
'43, 44; B 4 (à V.-du-Bois, mais pópyó à Viels., 
J. Hens), 5, 7 (à Rog.), 9 | pu- Ve 42, ‘45, 47; 
My 3, 6; Ma 21, 22, 28, '32; B 2, 3, 6, 7, 34 
(Beho-Comm.) | pyup&l Ve 37 | pépydil D 34, 
"oi. 64; H 46, 50, 67-69, “71, '77, ‘79; L '100, 
101, 106, '108, 113-116, '118; Ve 40 (J. Eub.), 
41; Ma 2-9, '10, 12, '15, 19-29, 39. 

B. |. “make: mak Ne 60 (ou makèt). 
2. *makéte, -ate: A 2-3-7 (raine à ^"), 

20; D '129, '141; W '8, /9; L 4, '8 (et gòn ^); 
Ve 31 (~ *d'atétche: propr! ‘tête d'épingle' 
DL); Ma 51, 53 (ou "^ de raine’); B '10 
(*p tite +), 11, 15, 117, '20, 21, 22, 24 (*pélé 
~), '26, 28, 30, '31 (à Lutrebois); Ne '1, '12, 
^17, *18, 20, '21, 24, 26, 32, '38, 39, '46, 47, '48, 

49, '50, '59. 60, 63 (J.H.), '75 (à Thibessart), 
76; Vi 16,734, 36 | -et D 132; Ma '50; Ne 22, 
725, '28, 31 | -at Ne 14, 16 || *matchéte: macét 
A 12 (Fraine à ~}, ‘13, 

3.* a. *makeréle: makrèl D 136, '141 (à 
Frahan) || b. *crakéle: krakè/ Ne 51. 

4. a. *makelote, *maclote‘: maklòt A 60; 
Mo 9, 20 (-at), 37 (-ot), 41, 42; S 1, 29-37; Ch 
“6, 28-72; Th '2, 5, 24-29, '32, 46, 53, 54 
(arch.), ‘55, 62, ‘67; Ni 1, 2, /5, 6, 17, 28, “SI, 
61, 72, 90-98, ‘102, 112; Na sauf 20, 135; Ph 
6, '11, 16, 37-53, 81-86; Ar 2; D '1, '5, 7, 9, 
15, ‘16, 25, 30, 38, 40, '45, 46, '53, 58, 68-84, 
“85, 94, 96, ‘99, ‘100, 101, ‘103, “108, 7109, 113; 
W 1, 3, 13, 35, 36, 56; H 2, 8, 20, 21, 726, 27, 
“28, '35, 37, '39, '42, 49, 53; L 1, 7, ‘16, 39, ‘50, 
61, '64, 66, '75, 87; Ma 1, 35, 36, '38, 40-46, 
‘47, '48, '49; B ‘13, 16, 23 (à Bourcy); Ne ‘3, 4, 
"5, “8, 9, ‘10, 11, '19, "23 || b, *marcote^: 
markót S 19; Ma 29, ‘34 (ou ptit ~). 

C. 1. *tehacá, A. -ó: čakā B 11, 12, '14, 
“18, *19, 22 (à Compogne), 23 (à Moinet), 27; 
Vi 18 | -à Ma 40 | -ó Ne 44. 

2. *tchakelote?: cak/ot Ne 11 (à Lesse). 
D.? *mórtia, *martió: mórtya Ni 6-9 (~ 

de raine") | martyó A 37. 
E’ *clawti: klawti W 63. 
F.!? a, 'louche': lus A “48, 55 || TL de pot: 

lus de pò To 71, 72, 791 | --- po Mo 17 | --- 
pu A '18 | --- dé pé To ‘49; A 50 | --- de bó 
To '50; A ‘39 | --- bu A 28 | --- de pòt A 44, 
50 (ou pé selon enq.) | --- dé --- To '97; A /49 
i| b. "manche de louche": màs de lus To 43. 

G.!! "queue (de) poêle": kèw dé pèl Ni 26 | 
--- pèl Ni ‘25 | kèw pèl Ni 11. 

H.!? *boussole: baisòl Mo 20. 
1.13 *tchabot: dabò Ph 15, 54 (tout petit 

poisson noir (2 cm): tétard?), ‘70, 79; W “32, 
“39 (d'après un vieil habitant de Remicourt, 
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J.H.); L 75; Ve 34; My 1 (et expr. alé à ^) || 
*chabot: fabò Ch 16 | -o Th ‘79 || *cabot: kabò 
Mo / (ou -ó selon fiche) | -č Mo 1, 44, 70 | -ó | 
To 99; Th 43, '49, 64 | -byó Mo 23 || *clabot: | 
klabò Ne 65 || *crabôt: krabò Ni “54. 

J.!* *lokéte: lòkèt A 2; S 10 (J.H.), 
K. «animal à grosse téte»!*5. 1. "grosse-tète' 

Ni 33; W 10 || 2. 'poisson-grosse-téte' No l || 
3. "tète de raine' B 23 || 4. "tête de madame": 1. 
di madam Ni 39 || 4. "tétard': tètar No 2; To 
27, 73; Ni 45; D 110; Ne 33-34 (néol.), 63; Vi 
21, 43 | té- No 3; To 28 | tè- Th 54 (néol.), 
67, 72, 73 (-àr), 82 (-àr); Ni 107; Na 20; Ar 
1; Vi 32, 35, 47 | tē- S 13 (-ar); Na 135; Ne 69 
| té- A 1, 28; D 120, 123; Vi 2, 25, 27 | t- Vi 
37. 

L. «animal à queue»!$. 1, "raine à queue’ 
My 2, 4 || 2. 'ver---' L 19; Ve 40 (J. Eub.) || 
3. "bète---": béz a kaw Ve 32 (à Surister) || 
'pince-queue': pis kaw Ve ‘36 (Creppe)!”. 

! Ces dër en -éola et en -(i)ône sont 
classés sous FEW 9, 176b pòpia (cuiller). 
Pour le sens, comp. Neuch. cuiller tètard etc., 
FEW 2/1, 828b, et, ci-dessous, le t. louche”. 
Sans exclure cette possibilité, Haust préférait 
rattacher le mot à la famille de *püppa (cf. 
FEW 9, 601b sv.). Le simple *pope poupée est 
en effet attesté dans la région concernée, tan- 
dis que pópia cuiller ne connait pas d'abou- 
tissement w. Appuie encore la seconde hypo- 
thèse le fait qu'en liég., “popiotile a connu les 
sens de "mijaurée, bégueule’ (F) et qu'à L 43, il 
signifie encore aujourd'hui ‘petite fille fluette’. 
Autres sens (notés en marge de la q. 444): 
1. ‘espèce de plante nuisible’ L 14. Pour l'iden- 
tification de cette plante, v. vol. ult.; 2. expr. 
*djoweü d' popioüle farceur L 14, à rattacher 
de DL “djeti d' p. jeu faible composé de cartes 
sans valeur. Le syntagme est à rapprocher du 
sens dér. de +p, ‘petite fille fluette’. — Forme: 
noter le passage de à initial à « en plusieurs 
pis de l'e. (Umlaut), celui de à ou de & à ê 
(dissimilation: comp. “rèviotile rougeole, vol. 
ult. et FEW 10, 530b *rubeólus). Altéra- 
tion: pupy- > pyup- Ve 37 (anticipation du 
DI 

? Déverbal (1) et dér. en “ette (2), en 
“erelle' (3) (v. n. 4), en “-elotte" (4) d'un rad. 
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onom. makk-, dont dérivent 'maquer' frap- 
per, etc. et des substantifs qui ont le sens 
général de '(petite) boule, (petite) masse" (d'ou 
‘tête’, ‘tête d'épingle', ‘inflorescence de cer- 
taines plantes’, 'grumeau', etc.); puis ‘objet 
caractérisé par une boule, par une masse 
(masse, marteau, etc.) : ‘animal dont le corps 
se distingue par --- (têtard, chabot, etc.)'. 
FEW 6/1, 7lab makk-. 

3 Haust, Chestr. *makéte, Corr. *rin.ne a 
makète. Ajouter Lite. *makéte. FEW 6/1, 
71a. — A A 12, k > ë (palatalisation secon- 
daire du k pic.; v. ALW 1, c. 9, etc.). 

* Le mot est homonyme de 'maquerelle' 
sorciére et est peut-étre réinterprété en fonc- 
tion de cette homonymie; remarquer frm. ma- 
querelle petit poisson qui sert d'appât FEW 
16, 503b makelâre. On préférera classer le 
nom w. du tétard FEW 6/1, 71b makk-, et 
on comparera à *crakéle (explicable par le 
croisement de makk- avec krakk-, FEW 
2/2, 1268b sv.) deux t. insérés FEW 21, 262b, 
d’après BRUN., Le: *trakéle (+ trak-, FEW 
13/2, 188b sv.?), *cramwéle (+ “cramwè cré- 
maillére, FEW 2/2, 1313a kremaster?). =Â 
V. aussi n. 8. 

* DL, Pirs., LÉON, BALLE, BAL, DEPR.- 
Nor., etc FEW 6/1, 72a. Autres sens (notés 
en marge de la q. 444): ‘larve de mouche dans 
le tonneau à gouttière" H 1; triton’ L 101. 
Cette signification surprend: v. not. 98 SALA- 
MANDRE ET TRITON; ‘sorcière’ Ni 45. — Comp., 
localisé a l'est de la zone “maclote tètard, 
l'homonyme *maclote espèce de danse, altéré 
du fr. matelotte (v. vol. ult.). 

9 Altération sous l'influence de “marcote 
belette (not. 34). 

? Dér. en '-ard' (1) et en “-elotte" (2) (v. 
n. 8) de l'onom. t$ak- (FEW 13/2, 356b sv.), 
dont dérivent w., lorr. *tchaker battre le bri- 
quet, frapper des mains, faire claquer un 
fouet, etc., et des substantifs dont les sens 
s'approchent de ceux des substantifs dérivés 
de makk- (v. n. 2): par ex., liég. ttchakète 
espèce de bille, neufch., gaum. *tchacossé ... 
trochet de noisettes, grumeau (v. vol. ult.). — 
En d'autres pts, le méme t. s'applique au 
chabot (not. 105); à Ne 44, le méme terme 
désigne les deux animaux. 

8 Cette dérivation résulte sans doute d'un 
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croisement entre */chacó, connu dans tout 

larr. de Ne au sens "chabot (v. n. 7 et not. 

105) et *makelote tétard (B, 4), attesté tout 

autour de ce pt. 
? Propr' 'marteau' et "cloutier". Le premier 

t, qu'explique l'analogie de forme, est enre- 
gistré FEW 6/1, 310b marcülus (BPyr. et 

land.); ajouter le second FEW 2/1, 769a cla- 

vus. 
10 FEW 16, 483b *16tja: ‘louche à pot" 

tétard (PCal, St-Pol). — Noter la sonorisá- 

tion dans ‘louche de bò', "--- ba, ou le dernier 
terme correspond littéral' à "bois". 

11 FEW 2/1, 430b cauda: ‘queue de poé- 
le", '--- poélon', '--- poélette'". 

12 Rapprocher du sens ‘tête’ de "boussole', 
FEW 9, 654b pyxis. 

13 D'abord ‘chabot (v. not. 105). Aux pts 
en italique, le mot signifie à la fois 'tétard' et 
"chabot. — Pour le sens 'tétard', v. SIG. (mais 

Derm. 'chabot') et REN. 
14 V. not. 119 AUTRES POISSONS, 5°, B, 2. 

Comp., sous FEW 5, 262b *leuka, St-Victor 

téte-loche tétard. 
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15 Pour 'téte', v. ALW I, c. 95; pour 'pois- 

son', ALW 1, c. 76 et ci-dessus, not. 5; pour 

"raine", ci-dessus, not. 99. 

16 Pour ‘queue’, v. ALW 1, c. 81; pour 

'ver', ci-dessous, not. 167. — La forme *bisse 

de "bête" (comp. not. 1) apparait dans les com- 
posés (comp. *bize-abalowe, not. 127, A'b; 
*bibisse bestiole, not. 1, n. 5) et certains der. 

(*bisteà bétail). Il est vraisemblable que *pice 
est altéré de *bisse. 

17 Plus loin dans son évolution, le tètard 
s'appellerait 'quatre-piéce(s)': kwèt pès Ma 
'15, 19; kwat pès L 45; kat pès Ni '29. V. not. 
96 LÉZARD et not. 93 SALAMANDRE ET TRITON, 
sous A. — Réponses approximatives: 1? *sá^s'- 
rówe Ve 34 (à Solw.). V. not. 166 SANGSUE; — 
2° *grévi B 23 (enq. compl). V. not. 109 
VAIRON; — 3° 'troue-pied': traw pi H '20; B 
27; --- pi Ni 19; Ph 61. V. not. 118 PETITE 
LAMPROIE, B, 2; — 4? *clouc D 36. V. not. 104 
CRAPAUD ACCOUCHEUR, À, la; — 5° “jeune 
(de) raine, (de) grenouille' passim. 

102. RAINETTE VERTE (carte 61) 

OG 445 «rainette». 

La rainette verte (famille des hylidés) est 

communément rangée par le peuple dans la 

famille des grenouilles (ranides). C'est par 

ailleurs un des rares amphibiens d'Europe qui 

soit arboricole, et sa couleur, ou domine le 

vert tendre, lui permet de se confondre avec 

les feuilles des arbres, sur lesquels elle évolue 

avec aisance. 
En B.R., on la désigne parfois simplement 

par 'raine' (en des pts oü le dér. 'grenouille' a 

supplanté 'raine' au sens ‘grenouille’; v. not. 

99). Le plus souvent cependant 'raine' ('gre- 

nouille”) et "grenouille" sont suivis de détermi- 

nants; les plus spécifiques d'entre eux sont 

deux dër. adjectivaux de ‘coudre noisetier. 

* ALF 1688; BRUN., Eng. 1332. 

A? 1. "Traine? To 1; Ch 16, 27, 63, '64; Th 

14; D 84, 96; Ne 11. 
2.4 a. 'raine *córéte, *con-, *gó-, *goü-' 5...: 

kòrèt, kó- Ch 72; Ni ‘97; Na 1, 6, 22, 49, 59, | 

79, 107 (L.V.), 116, 129; Ph 42, 54; D 15, 30, 

34, 36 (-at), 40-64; H 37, 38, ‘42, '45, 50,69; L 

29, 66; Ma 2-9; Vi 8, “21, 22, 46 (ków- ou 
kaw») | kö- Ni 98; Na 99, 109, 135; Ph 75; D 
81 | kor- Ch 33 | kô- Ch 4; Ni 107; Na 19; Vi 

27, 37, 38, 47 | gő- Vi 13 | kar S31 | gai- Ne 76 
|| rr. *córnéte', 'r. *dés courétes' 5: kòrnèt L 113 
| dé kurèt Mo 9: S 1. 

b. *córéte, *con-5: kórét Na ‘20; L "50; Ne 
69 | kò- Ni 107. 

3.4 a. 'raine *córace, *coü- ... -ache, -atche'": 
kóras Ar 2; D 136 (-òs), ‘141; Ne 51, 57; Vi 6, 
25 | kò- Th 82 | kü- Th 64 | kòras To 99; A 28, 
50-60 | kò- To 43 | kórac Th 72. 

b. *côrace, -ache* ...: kóras Ph 79, 87, 86 | 
kuó- Vi 35 | kóra$ Mo 20 | kò- Mo 42 (q. 444 
«grenouille»: sans définition), 44 (q. 446 «cra- 
paud accoucheur»). 

4. a. "verte raine/grenouille': vèt Na “20; D 

101, 120 (œ); W “36; H 21; My 1, 3; Ma 46, 

53; B714, 22; Ne 4 | vért D 132 (g.); Ne 33, 49 
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RAINETTE VERTE 

Taine" 

{ frame *còrète, “com, *gó-. * gote". 

"rait "córnéle', "r. “dès courètes 

“erite, "vum. 

"raine *córace, “coe... ache, ache 

* córacw, -ache 

"verte raine'grenouille , "taine/grenouilie verte" 

"petite ruine" 

'raine/grenouille de buissons’, ^- d'arbres 

*rin.néte, * rë, tn 

*vari-gázó 

* airi gabelou 

RE 

TOMES | 
CARTE ái 

(g.) | vart Ne 76 i| b. 'raine/grenouille verte": 
vért To 37-39 (g.); A '13, 37 (pétit =); Th 54- 
62 (g.). 

5. ‘petite raine": pitit Na 44; L 45 | ptit H 
49; L 94; B 9 (?) | pétét Ni 19. 

6. ‘raine/grenouille de buissons'?: di baihò 
L 101 j| 7. '--- d'arbres": d òp Ma 24? || 8. '--- 
d'eau": d ó To 7 (g.) || 9. '--- de fosse": dë fòs 
To 2 (g.) || 10. "--- de(s) pátures': dé patür Th 
73 (g.) || 11. "--- de pré": de pre A "20. 

A^? *rin.néte, *ré-, *ré-...: rénét To 27 
(ré.-); A 7; Mo 1, 44; S 6, 29, 37; Ni 6, '9, 26, 
45, 90, 112; Na 30, 69, 84, 101, 112, 127; Ph 
16 (-é-); Ar 1 CE); D 7, 25, 68, 72, 73, 94, 110 
(n'est guère usité); W 1 (et vèt ^), 59; H 1-8, 
^45, 53-69; L 1 (C. Déom), 14, ‘50, 85, 87, 106, 
116; Ve 26, 47; Ma 20, 53; B 4, 22, 24, 30; Ne 
15, 16, 20, '23, 26, 43, 49 (ptit ré-), 60 | rē- No 
3; To 73; Th 46, 73; Ve 1, 6 (=ë); Vi ‘36, 43 | 
ré- Mo 64; Ch '54; Th 54, 62 | ré- Th 29 | ré- 
My 4; Vi 16, 18. 

B.!? *vart-gózó: var gózó Vi 47 («grosse [?] 
grenouille verte non comestible»). 
EI *wért gabelou: vèr gablu B 33 (A. 

Toussaint) ?., 

' On notera que le t. 'raine' (dans 'raine + 
déterminant’ rainette) s'oppose parfois à 'gre- 
nouille' grenouille; les pts concernés figurent 
en italique dans le tableau. Pour une situation 
analogue, v. not. 88 PIGEON RAMIER. 

? Pour les formes de 'raine' et de 'gre- 
nouille’, v. not. 99, où ont été portées les var. 
de la q. 445. 

? En ces pts, 'raine' rainette s'oppose à 
‘grenouille’ grenouille (v. not. 99). La même 
réponse a été donnée en qqs autres pts ou 
‘raine’ signifie aussi ‘grenouille’; on n'en tient 
pas compte ici. A Ch 61; Na 130; Ne 63, ou 
on connait 'raine' et 'grenouille' au sens 'gre- 
nouille’, on utilise 'raine' au sens “rainette”. 

+ Présentation: sous a, 'raine + détermi- 
nant; sous b, ‘déterminant substantivé'. — 
DELM., BRUN., /.c., BABIN, Arg. 430, etc. inter- 
prétaient les formes classées sous 1 et 2 en 
«raine croassante», «raine croasse». En réa- 
lité, le syntagme signifie propr' 'grenouille du 
coudrier': v. DL; FELLER, Notes 191; FEW 2/2, 
1241b corylus. — Suffixes: Feller, qui enre- 
gistre des formes *r. córéce («le liég. dit *r. 
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córéce ou *córéte»), considère *córéce et *có- 
réte comme les var. d'un t. 'coudreréce' (suff. 
adj. -aricia), Il allègue aussi la forme «coür- 
resse», citée par DEFR., Faune (sans indication 
d'origine). L'analyse de Feller est entérinée 
par FEW 2/2, 1242a, n. 5. — L'EH n'a cepen- 

dant pas relevé de formes en -és, ni en région 
liég. ni ailleurs, et les formes en -as, -aÿ, -ač 
(sous 3) ne peuvent descendre en droite ligne 
de -aricia. Elles sont l'aboutissement régu- 
lier du suff. adjectival -acéu (> w., pic. -ès', 
-as', -ache), -acéa (> Ww., pic. -éce, -ace, 

-ache). Le DFL enregistre pour L 43 une forme 
*córisse (non relevée par l'EH), qui s'analyse 
parallèl! comme un dér. adjectival en -icia 
(-iciu, -a > w. is”, -ice). L'explication de 

Feller demeure pour les formes en -ète (sous 
2): "coudrerèce' > 'coudr(er)ette' par réfec- 
tion d'une finale rare sur une finale plus fré- 
quente. 

5 DL, LÉON. Pirs. *rim.ne córéte, LIÉG. 

*(réne) córéte, Gloss. S'-Lég. *riéne couóréte. 

Ajouter BALLE *córéte. — Altérations: *córéte 
> teGrnète (influence possible de 'cornette' 
coiffe de femme, FEW 2/2, 1202b); 'cou- 
drette', dér. adjectival, est réinterprété en 'de 
coudrette' en des pts ou ce dér. nominal de 
'coudre' possède le sens ‘sorbier’ (v. vol. ult.). 

6 DELM. *réne corache, REN. (*rin.ne) cô- 
rache, Mass. (*rin.ne) córace. — Noter l'altéra- 
tion du suff. -aš en -ač Th 72. 

7 Aj DASN. «raine des buissons» (rég.); 
FEW 10, 52a rana. 

8 Les rép. classées de 8 à ll ne sont sans 
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doute pas spécifiques. — Sont sürement ap- 
proximatives les rép.: ‘jeune (de) raine': gòn r. 
Ni 20 (Ard.); gón r. Ve 44; Ma 12; Zón dé r. 
Mo 37. La confusion s'explique par la petite 
taille de la rainette; on lui comparera celle qui 
fait du crapaud le mále de la grenouille (not. 
103, A, 1: 'crapaud de raine’). 

? FEW 10, 52a. — Comp. *rin.néte espéce 
de pomme (vol. ult.). 

19 Propr' ‘vert gosier’ (ou 'gosier' est refait 
en 'gosard"). Hausr (fiche d'enq.) pensait qu'il 
s'agissait sans doute du crapaud accoucheur 
(v. not. 104), peut-étre à cause du «grosse» de 
la glose, mais le Gloss. S'-Lég. donne *vart- 
gôzô comme synon. de *riéne coudrète avec 
l'explication «à cause de sa gorge verte». V. 
de méme BABIN, Arg. 430, qui classe le mot 
avec kòrds, mais le définit par «grosse gre- 
nouile d'eau». Porter le t. FEW 4, 127b 
geusiae. — On notera qu'à la q. «engoule- 
vent», l'EH a relevé *vart gózó à Vi '36 (v. 
not. 80, n. 7); cette curieuse réponse s'ex- 
plique-t-elle par la raison que donne l'enq.: 
«oiseau qui ressemble à un crapaud»? 

11 La couleur verte de la rainette a sans 
doute suggéré le rapprochement avec l'uni- 
forme des douaniers. Porter le sens FEW 19, 
74b gabala. 

12 Réponse probabl' approximative: 'cra- 
paud de muret': krapó d murè Mo 44. Le 
méme tém. connait *corace (q. 444): v. ta- 
bleau. — Renseignements notés en marge de 
l'enq.: *éle s'aclape dissus lès fouyes H 38; elle 
sert à faire des baromètres A 28; Ne 49. 

103. CRAPAUD (carte 62) 

Q. G. 447 «crapaud»'. 

En général, 'crapaud'. Le mot est parfois 
déterminé par 'de raine' (le crapaud étant 
couramment percu comme le mále de la gre- 
nouille); par 'venin', à cause des substances 
toxiques que secréte sa peau et de la crainte 
qu'elles inspirent. — À la pointe est du do- 
maine, *rabó. 

+ ALF 346; ALLR 185. 

A? 1.3 'crapaud' (parfois dans "c. de raine' 
2, 'c.-venin' 3, 'c.-*batisse' 4). *crapód ...: 
krapò, -ó en général | -0/-ó Ve 24 | -ő D 96; Ve 

26 | -ò A 37; Vi 38 | -ój- Ph 45; Ne 11, 24 | 
- Ni 17-20, 98; Na 1, 135; Ph 16; D 94 | An 
Ni 6,9 | -6" Ni 26, 28, 80 | -ó Ni '102 | -ó Ni 
39, 93, 107; Na 109; W 63 | -& B 28; Ne 26, 
49 | -à D 38 | -uó Vi 35 | -wo Vi 36 | -pà, To 
58 | -&,4 To 7 | -ójéw To 2 | -à, A '13 | -à Ni 
38 | -ó To 27 | 4ó To 73 | -&, No 2; To 37, 78 
(krà-), 94 | id.J-ès To 39 | -ê To 1 | -@ No 1 | 
-& To 28 | -aw To 6. 

2.* 'crapaud de raine' Ni 17, 20, 28; W 30; 
L 4, 7 || "crapaud-raine" Ni 98. 

3.5 'crapaud-venin'. a. 'cr.-*vénin' ...: véné 
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CRAPAUD 

‘crapaud’ 

“crapaud de raine" 

“crapaud. * vérin" 

crapaud * velia" 

‘crapaud. "viii 

"erapatd- “barise, *Gtros) barisse 

"bont, 

“abò 

Na 1, 59, 79, 129; D 34, 40, 58; Ma 3, 4 (2) | 
vè- Na 49 | vèné Ni “102 | -é" Na 19, ‘20, 23 | 
-ê Na 6 | -FW 3 | -i Ni 17 (ou 2), 85 [| b. 'cr.- 
*vélin' ...: vélé Na 84, 101; D 15, 30, 72; W 
21, 35,736; H 8, 21, 26, 27, '28, 37, 38, 39 (ou 
vi-), 46-53, 69; L 1 | -éé W 59 | -én W 1, '8, 9, 
10, 30 (ou 2), 39, ‘42, ‘56; L 67, 85, 87 | -añ W 
63 |-é W 66; H 2| -ë Ni 19, 20 (Ard.; ou 2) | 
vilé H 1, '39 (ou vè-), '42 | -éñ L 35, 45. 

4.9 a. 'crapaud-*batisse': batis Vi 22 || 
b. *(gros) batisse: (grò) batis Vi 27 (et A, 1). 

B. “botri,”: bot, Vi 43 (et A, 1) | -i; Vi 37 
(gros crapaud des caves; et A, 1). 

C. *rabó*: rabó Ve 37 (ou A), 39, 40 (ou 
A); My?. 

! Qqs var. provenant de la q. 518 «engoule- 
vent» (v. not. 80) ont été introduites dans le 
tableau. 

? Présentation: on donne sous A, l les 
formes de 'crapaud', accompagné ou non d'un 
déterminant; la forme de ces déterminants 
figure sous 2, 3, 4: sous 3, on signale par 
l'italique les pts ou le composé coexiste avec le 
simple "crapaud". 

3 FEW 16, 362a, germ. *krappa. — Pour 
‘crapaud jeune garçon, ‘crapaude' jeune fille 
etc. (FEW 16, 363a), on se reportera à un vol. 
ult., où figureront les attestations de ces sens 
fournies en marge de la q. 447. 

“ Pour 'raine', v. not. 99. — À A 44, «on 
dit plus souvent *rin.ne que *crapód». 

* V. DL *vélin venin: “li ^ d'on crapód; 
comme on croit que le crapaud est venimeux, 
on l'appelle *crapód-vélin, LÉoN. *crapód cra- 
paud; *c.-vélin id (venimeux), Ps, *crapód- 
vélin id. (enq. *c.-vénin). Porter le composé 
FEW 14, 235ab vénénum, auprès du simple 
Calv. vlin crapaud. — Du point de vue de la 
forme, noter la dénasalisation de la finale en 
-é, -i, -i et les altérations suivantes: 1° *vénin 
> *vélin: le passage de n à /, assez fréquent en 
w., affecte d'autres représentants de la famille 
de vénénum (v. liég. *vélimeüs venimeux, 
*évil'mer envenimer, etc.); il existe dans d'au- 
tres patois et a été connu en afr.: v. FEW, /.c.; 
— 2° tvèlin > *vilin, probabl' réinterprété en 
‘vilain’, adj. qui possède notam! le sens ‘laid’: 
v. DL tvilin et FEW 14, 455a villanus. — 
Au sujet de la crainte qu'inspire le crapaud, v. 
par ex. Dasc., Pêche: «Autrefois on disait aux 
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enfants que les *rétchons [crachats] de cra- 
paud étaient venimeux, de ne pas les prendre 
en main sous peine de contracter l'impétigo 
(“dès mós ['des maux'])». 

5 Probabl' prénom Baptiste; le sens 'cra- 
paud' ne figure pas FEW 1, 241b Baptista. 

? Dér, en “-ereau' de "bot crapaud. V. 
FEW 15/2, 40b *bütt. 

* HAUST, Stav., VILL. et Scius *rabó; comp. 
FEW 15/2, 40b *bütt: malm. rabo, Stav. 
rabó. Wartburg considére le mot comme un 
composé de 'bot' crapaud et, sans doute, de 
‘rat’ (n. 7), mais se fonde sur une transcription 
erronée (-ó au lieu de -ó). Du point de vue du 
sens, la proposition 'rat-bot' n'est guère plus 
convaincante. — Peut-étre faut-il rapprocher 
la désignation orientale du crapaud des mots: 
1° liég. *rabodé trapu, courtaud DL (que 
Haust lie à “bodé gros et rond; “pitit — 
courtaud, trapu: cf. FEW 1, 423a bod-); 
malm. id. dans un sens analogue ViLL.; 2° Ve 
39, 40 *râbolèt courtaud etc. REM., Gloss.; 
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malm. *rábolét petit garnement etc., ViLL.; 

3» Ve 39, 44 *ráübozét courtaud etc. REM., 
Gloss. On notera que malm. rabodé, rabolét 
[sic] figurent d'aprés GRANDG. (partie éditée 
par Scheler) à la suite de *rabó, FEW 15/1, 
40b-4la bütt. La question étymologique sou- 
levée par cet ensemble de mots mériterait un 
examen approfondi. 

? Rép. approximative: *crapód-volant L 114, 
ou *crapód seul est connu. V. not. 80 ENGOU- 
LEVENT, — Compl": ti hoüzéle [DL *hoüzeler 
gonfler, enfler; cf. FEW 16, 224b hoos, 229a 
hosa] come on crapód-vélin L 1; — ta l' 
crapòd ki co"te lès dé"ts, sans explication L 4. 
Littéral' ‘il y a le cr. qui compte les dents' [?]; — 
“lu crapòd rübéye [du v. *rábier ramper] B 6. 
Pour le sens du verbe, v. REM., Gloss. *räbyi 
se démener pour sortir d'un trou etc. Ve 39, 
“rabi marcher difficil', à petits pas Ve 40, et la 

proposition d'insérer le mot FEW 16, 659b 
rampa. 

104. CRAPAUD ACCOUCHEUR (carte 63) 

Q, G. 446 «sonneur de feu»'. 

Une note bibliographique de Léon Frede- 
ricq après la Ir édition de DEFR., Faune? 

expose que: «Le petit batracien que l'on 

appelle Lurtaï aux environs de Liège et dont 
on entend le soir, pendant la belle saison, le 
cri musical, n'est pas le Sonneur en feu [...], 
comme l'indique l'auteur [...], et comme le 

croient bien des personnes, mais bien le Cra- 

paud accoucheur (Alytes obstetricans). [...] 

L'alyte est [...] extrêmement commun aux 
environs de Liège, principalement sur la rive 
droite de la Meuse. [...] Son cri, en wallon 
glouktège, est monotone et présente quelque 

analogie avec le son d'un grelot [...]. Le son- 

neur igné s'entend beaucoup moins que 
l'alyte; il a un chant ou cri qui ne ressemble 

pas au cri clouke de ce crapaud.» 
Les dénominations du batracien sont, pour 

l'essentiel, formées à partir d'onomatopées 

censées reproduire son cri. Nombreuses lac.: 

l'EH n'a guère obtenu de rép. à l'o. de Namur 
et au s. de Neufchâteau. 

A.* “lurtè, “lòr-...: lurtè L 1, 7, '8, 14, 19, 
‘32, 43, 750, 66, 94 (?), 114 (q. 447: petit 
crapaud qu'on entend le soir); Ve 6, 41, 42; 
My 1 (?), 4 | -è Ve 24 | -é Ve 39, 44 | - Ve 31, 
32 | -ë My 3 | lért£ B 5 | -z Ve 34 | lèrtë B 2, 4 
| lartë Ve l | lür- Ve 26, 38 | -E£ Ve 35 | -ë L 87; 
My 6. 

B5 1.9 a. *clouc...: kluk Th 64 (masc, 
petit crapaud noir); Na 135; Ph 16 (-4- 
q. 447: petit crapaud brun-noir gros comme le 
bout du pouce), 33 (q. 447); D '5 || b. *clou- 
clou: klu klu D 25 (masc.), 40 (probabl*) || 
2. *cloukète: k/akèt Ne 47 (à Molinfaing) || 
3. *clouk'té, -tia...: k/ukté L 113; B 6, 7 (à 
Rog.) | -ë L 106; Ma 4 (kr-) | -tya Na 116 | 
-d H 37. || A *elouk'tré, -é, *cloutré ...: 
klaiktré H 67, 68,77; L 116; Ma 9-19; B 4 (-é, 
ou kuksë) | -E D 34; H 49; Ma 2, 3 (kak-), "15, 
20, 24 (q. 447: crapaud qui crie le soir); B 73, 
7, 9, '10, 11-16, ‘17, 23 (et Moin.), ‘26, 27, '32 
(Burnon) | klòk- H 50 | kuktre D 46; Ma 39, 
40 (var. -é q. 447), 50, 51; B 21, 24 (et q. 447: 
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*lurié, "dan 

"chouk 

* clouctou 

* critchou 

*elicou 

*eloukére "elitch rou 

*clouk t, «tà 

* clouk tri tewdkë 

* clouk së, «sit *rükét 

"cloussá 

"deupia 

"élotch res 

"elt trou 

*róum të 

*erapaté 

"egenen 

crapaud qui se met dans les fentes près des 
habitations); Ne ‘5 | -ë Ma 53 | klaurè H 46; 
Ma 42 || 5. telouk'sè, -sia: k/uksé H 27 | -ë B4 
(kuk-) | -sya H "26, 38, ‘42, 45, 53 | -ša H "26 
(ou -sya) || 6. *cloussô: klus Ne 76. 

7. teloupia: k/upya Na 30, 79, 129 (tout 
petit crapaud dans les vieux murs). 

8. *clotch'reü: k/ócré D ‘141. 
C. 1. teric: krik D 72 (masc.) | 2. teri- 

tchou: kriču D 81 || 3. *elicou: kliku Ne ‘23 || 
4. *clitch'rou: kličru Ma '47; Ne 15 || 5. *clik’- 
troû: kliktrit Ne 11, 22. 
DP *ewáke: kwaké Ne '12. 
E.? +ròkét: ròké To 39. 
FI *roum'té: raté B '32. 
G.!! *crapoté: krapoté Ne 51. 
H.? *soneü ...: sòne Na 127 | su- D 13613, 

! Qqs réponses proviennent de la q. 447 
«crapaud»; les précisions qui les accompagnent 
permettent d'identifier le crapaud accoucheur. 

^ Bull. de l'Académie royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 3* 

série, t. XVIII, n° 12 (1889), 601-603. On cite 
cet article d'après DEFR., Faune 3* éd. 

* V. aussi les explications des tém. relatives 
à la taille et à l'aspect de l'espéce (petit, brun 
noir) et à son mode de vie (se met dans les 
fentes...). L'alyte est de petite taille, a un 
aspect terne et vit pendant le jour dans les 
anfractuosités du terrain, les fentes des murs... 
Le sonneur est plus gros, a le ventre rouge et 
vit surtout dans l'eau. 

* DL “furté (-4- Verv.) crapaud accou- 
cheur, REM., Gloss. *lurté. Le mot est classé 
FEW 16, 480b lork (crapaud), ou il est 
transcrit avec une finale -é; le commentaire 
précise toutefois à propos du u du radical: 
«Der vokal des wallon. wortes ist nicht recht 
verstándlich.» H n'est pas fait allusion à la 
proposition de Haust (DL), qui jugeait que le 
mot avait une origine onomatopéique. On 
peut en effet rapprocher */urté de liég. *luréte, 
“turlurète donzelle, fille éveillée, fr. et w. 
luron, etc.; on rattachera donc plutót le mot 
au radical lur-, FEW 5, 463b, en le classant 
dans la dépendance de "lurer' rabâcher, chan- 
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tonner, répéter le même son ou la même 

parole (norm.). 
“ Comp. les verbes désignant le cri de ce 

crapaud: le */urté crie *clouc! Ve 32; “lès 
soneüs cloucant (signe dé plüve) D 136; +lès 
clouk'trés clouk'tèt (sène k'i va fé bé) H 67. 

V. DL “clouk'ter, *glouk- (s.v. *lurté); “li 

clouk trè clouk'sèye Ma '50; le crapaud *cloupe 
Th 53; Ph 42 (= signe de pluie). Les verbes 
tirés des radicaux onom. klaik-, klòk-, kraik-, 
krók-, klót-, klap-... figurent partiel! sous 
glòcire, FEW 4, 160a sv. (sens 'glousser); 

comp., dans un vol. ultér., les onom. reprodui- 
sant les divers cris de la poule et leurs dér. 
verbaux. — Classement: simple klak (la) et 
redoublement (b); déverbal (2) et dér. en 

eau’ (3) et en ‘-ereau' (4) de *clouk ter 

(“crouk-, *couk-, *clok-); dér. en '-eau' (5) et 
en '-ard' (6) de *clouk'ser (*clousser); dêr. en 
"eau (7) de *clouper, en '-ereuil' (8) de (?) 
* clotchi. 

$ Ajouter DL *coulouc (F) cri du crapaud 
accoucheur; nom de cet animal, Bar id. cra- 
paud accoucheur; DASN. *clouc-clouc (inc. de 
Goff., HAUST, Chestr.) crapaud accoucheur. 

7 V. FEW 2/1, 1336a krikk-: 'criquer 
faire un bruit sec, 781b klik k-: 'cliquer' faire 
un bruit métallique, 788a klit$-: 'clicher 
fermer la porte au loquet (ALW 4, not. 28)... 
Suffixes: '-euil' (2, 3), -ereuil' (4, 5). Comp., 
classé FEW 21, 263a, ardw. clicheron (eron, 
ou mauvaise transcription pour -erou?). =Â 

"Ces radicaux onomatopéiques sont aussi à 
l'origine des principales désignations du gril- 
lon (not. 146). 

8 Comp.: la grenouille *cwäke Ne 39; le 
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crapaud *cwák' siye [-i] Ni 20. La forme de 
Ne '12 est un dér. en '-eau' du premier des 

deux verbes. Porter le sens FEW 2/2, 1599b 

k wa-, et comp. “cwak corbeau (not. 49, C). 

? Sans doute dér. en '-et' de l'adj. 'rauque'; 
ajouter le mot FEW 10, 130a raucus. 

19 Sans doute dér. en '-eau' d'un v. 

*+roum'ter, à rapprocher de liég. *rom-do- 
dom, *roum-dou-doum onom. imitant le roule- 
ment du tambour et *ram ter bavarder (FEW 

10, 38a ram m-). On classerait le mot sous 

rom-, FEW 10, 451. 
11 Dimin: en '-eau' de 'crapaud' (avec ré- 

fection en “-ot-eau"): l'alyte est très petit. 
12 Traduction littérale de la q. 
13 Autre rép.: *crapód d' mureut Mo 44, 

relevé à la q. 445 «rainette» (cf. not. 102, 

n. 12), pourrait désigner le crapaud accou- 
cheur. Aux formes de l'EH, on ajoutera LÉON. 
*lonkia «crapaud à voix douce», qui est pro- 

babl' dér. d'une onom.; comp. les désigna- 
tions de l'alyte mentionnées sous lu-, FEW 4, 

426b. — Autres notations relatives aux cris 
des crapauds (et des grenouilles): */és rênes fèt 

ravét L 4 (le soir quand elles crient). V. DL 
*aler à ravét L 4 se rassembler le soir en plein 
air pour parler; “fé ravèt L 50 et vol. ult. 
— Météorologie: v. n. 5 et ajouter: */és 
rin.nes bréyét, i frè bé n'min W l; “al' lurté ki 
brét, i va fé bé L 94; *cwand lès-arondes vo- 
lèt bas (razét) ét cwand lès clouk'trés clouk'tèt 
à fwèce Dä force'] , c'ést sène k'i va fé bé H 67; 
“cwand Ü clouk'té tchante, lès s'minces gátét 
ozés sétchés [pourrissent dans les sacs] il est 
temps d'ensemencer B 7 (Rogery). 

105. CHABOT (carte 64) 

Q. G. 585 «chabot». 

Ce petit poisson de fond à grande téte plate, 
que les enfants s'amusent à pécher à la main 
ou à la fourchette en soulevant les pierres sous 
lesquelles il se tient caché, est assez bien 
connu, sauf à l'ouest!. On le désigne par 

"chabot" dans la plus grande partie du do- 
maine, par *ichacá(r)... dans la province de 
Luxembourg, de méme formation que *macár 
attesté dans CARL.' Les deux premiers mots 

connaissent aussi le sens 'tétard'; le dernier 

dérive du radical mak k-, qui est à l'origine 
de *makète, -elote ... tètard. V. not. 101. 

A? L a. *tchabot? ...: cabò Ni 6, ‘9, 17, 20, 
28, 44, 80, 85, 93, ‘102, 107; Na 1, 19-23, 44, 

49, 79, 84, 99, 112-135; Ph 6-42, 53-81, 86; D 

sauf 96 (lac.), 132 (id.), 136; W 3, 63; H 1, 27- 

38, 39,42, 49-67, 69; L 1, 2, 7,8, 19, 29, 32, 
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* chabot, «gen 

* cabot 

“elabor 

*vrabor 

“chabot 

"iehacór, «à, vèb, A 
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| 
i 

| 
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43, 61-85, 94-116; Ve 6, 31, 37-40, 42, 44; My 
1, 3-6; Ma 2-24, 36, 39, 43, 53; B 2-7, 11, 16; 
Ne 4, 51, 65, 69; Vi 18, 36 | -o Th 72; Ph 45; 
Ar 1 j -ó Th 46, 53 || b. *tchagot: cagò Ve 47. 

II. a. *cabot* ...: kabò A 7 (592, v. fa-); S 1 
| -0 A 1, 44; Mo 1, 23 (ou -byò), 44, 58; Th 73 
| -ó A 50; Mo 64 | -ó To 99; Th 25, 29, 43, 54, 
62, 64 | -iu To 39 | -y65 Mo 23 || b. *elabot?: 
klabó Ni 112; D 136; Ve 1 (?), 34 (à Solw.) || 
c. *crabot? : krabó Ni 33. 

ITI. *chabot? ...: Sabò A 7 (v. ka-); Ch (sauf 
27, 33, 43: lac.); Th 24; Ni 38, 72, 90; Na 107, 
109 | -ó To 24. 

B. *tchacár, A. A. -6°: cakar Ma 1; Ne 15, 
20; Vi 2| -à Ma 29, 51; B '8, 9, 15, 22 (q. 592 
«autres poissons»: «petit “grèvi [vairon] avec 
tête grosse»), 23-33; Ne 76; Vi 13, 16, 21, 22- 
47 | -à, -à Ma 42; B 12, 21 | -ó Ne 9-14, 26-39, 
44-49, 57, 60, 63 (^ “ad grosse tésse); Vi 6, 8. 

C. *grosse-tiésse: gròs tyés D 9410. 

' Aujourd'hui, le chabot a pratiqu' disparu 
dans la partie w. du bassin de l'Escaut: J.-C. 

PHILIPPART, Protégeons nos poissons, 92. ll 
devait déjà y étre rare au moment de l'enq. 

? V. FEW 2/1, 346b, n. 5: on rattache tra- 
ditionnel' le fr. chabot à l'aprov. cabotz (< 
lat. capócéus, dér. de caput signifiant 
‘poisson à grosse tête’), quoique cette étym. 
ait été discutée. La proposition de Sjógren de 
reconnaitre en "chabot" un composé 'chat' + 
"bot" (de *bütt) ne peut s'appliquer pour 
toute la partie du domaine belgo-roman oü 
chat se dit “tchèt (v. vol. ult.); on ajoutera 
cet argument à ceux de Wartburg, FEW, Le., 
qui déclare impossible de tracer une limite 
géographique entre les formes qui s'explique- 
raient de maniére satisfaisante par capó- 
céus et celles qui pourraient avoir une origine 
différente. On considérera donc que les formes 
belgo-romanes sont, comme le fr. chabot, 
empruntées aux parlers méridionaux, ce qu'in- 
diquent la conservation du 5 intervocalique; 
comp. cabus chou (FEW 2/1, 343b caput), 
lui aussi emprunté à l'occitan. On notera sur 
la carte ci-jointe que la zone pic. ka- (dont la 
limite correspond à celle de k- dans 'char*: 
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ALW 1, c. 12) est séparée de la zone w, ča- 

par une aire Ja- (Nivelles, Charleroi; traite- 

ment inc. en w.), ce qui plaide aussi en faveur 

de l'emprunt: capòcèus aurait été adopté 

par le nord sous la double forme cabot et 

chabot (» adaptation w. en “tchabot). Pour 
linitiale *cla-, *cra- de certaines var. v. 

n. 6-7. 
3 DL, ViLL. (aussi 'souillon, malpropre’), 

Scius, LÉON., Pirs., BALLE, BAL, etc. La défi- 

nition de Pirs. («chabot [...]; loche: il y en a 

de deux espéces, les gros et les minces, et ces 

derniers sont appelés tinwives [anguilles]») 

s'explique par la confusion entre le chabot et 

la loche (v. aussi n. 10), et entre celle-ci et 

l'anguille. — Sous cette forme, le t. 'chabot' 

rencontre les mots de la famille de *tchabot 
(W 10, 30), adj., creux, évidé; *tchabote, f., 

creux, trou (arbre, dent, etc.) DL. V. FEW 21, 

52b, 57a; 23, 3a et LEGROS, Ruches 57, n. 99, 

qui propose le rattachement de ces mots à 

*bütt. 
* V. DELM. *cabot, subst., chabot; adj., 

tétu, opiniátre, mais SiG. id., subst., tètard; 

sommet de la tête, vertex, DEPR.-NoP. «jeune 
poisson non formé a grosse tète» [?], DAsc., 

Poiss. chabot, Corr. id., REN. id., tètard. 
5 V. aussi Dasc., Poiss. tcabiau (ou *cha- 

bot) S 31, 36, forme ou on décèle l'influence de 

'cabillaud' (Corr. *cabió). 
6 V. Wisimus *clabot petit poisson d'eau 
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douce, et comp. les t. 'clabaud' chien qui 

aboie fortement et 'clabot' grelot (FEW 2/1, 

733ab klapp-). 
? Cette forme a probabl' été influencée par 

*crabot caissette DEPR.-NOP., CoPP.; id., *cla- 

tiroir ALW 4, 155; *(s)erabot chétron ibid. 

178a, etc., lesquelles se rattachent au méme 

étymon que liég. *harbote, *tcha- (< *bütt?; 

v. ci-dessus n. 3). 
8 Sous cette forme, en plusieurs de ces pts, 

'chabot' est homonyme de ‘sabot (v. vol. ult. 

et FEW 15/2, 43a *bütt). 
? Étym.: v. not. 101, n. 7. Pour le sens 

"chabot", v. LiéG., Gloss. S'-Lég. *tchacá, 

HAUST, Chestr., Mass. *tchacó. 
19 Ajouter CARL.! *zacár, inséré avec Ar- 

dennes, lorr. macâ FEW 21, 248b. De méme 

que *tchacár (et var.) se rattache à l'onom. 

téak-, *macár est formé à partir du rad. 

makk-. On comparera *macár à *make, 

-éte, -elote tétard (not. 101, B), et on le por- 

tera FEW 6/1, 71b makk-. — Rép. approxi- 

matives: *mak' lote L 87 (?). V. not. 101 

TÉTARD, B, 4; — *mostáye Ni 6, '9. V. not. 

119 AUTRES POISSONS, sous 5°. — Expressions: 

*eune tésse come un tchacó une grosse téte Ne 

39; — au sens fig., *il è eune tésse du tchacó il 
est têtu Ne 47; tt'ès éne tésse come un tchacó 

Ne 39; *il è ène heure ['hure' tête] de tchacá Vi 
35; 

106. ANGUILLE (carte 65) 

Q. G. 589 «anguille». 

Le groupe gw intérieur de anguilla se 
réduit à w., pic. w, mais à O.-W. et s.-w. g, 

comme en fr.: comp. ALW 1, c. 1 AIGUILLE et 

53 LANGUE, et v. REMACLE, Différenciation 
$54. La voy. initiale est tantôt â (d’où qgfs d, 
ô), tantôt ë; le deuxième traitement caractérise 

une vaste zone centrale et deux pts orien- 

taux!. Le i final suivi de yod s'ouvre en é, è, ë 
à l'est; comp. l'évolution de ï en hiatus (ALW 

1, c. 98 vie). — Noter la présence de deux 

ilots: *éwéye, -iye, à la limite est de la zone 
*in-; *anwiye, à l'ouest de la même aire. 

En ADD., nom de la jeune anguille. 

© BRUN, Eng. 1238; FEW 24, 567a an- 
guilla. 

I. *anwéye, -i(ye)...: dwèy W 10, 30; L 1, 
'32, 85, 101, 113, 114; Ve 35-39, 41, 42 (-ey), 
44, 47; My 4; B 2-11 | -êy H 50, 67, 68; L 14, 
43, 87, 106, 116; Ma 4, 12, 20 | -ày Ni 11 | -ëy 
L 39 | -éy Ma 51; B 21 (à Roum.) | -ïy A 12; 
Ch 61; Ph 79; D 46, 120; B '14, 15, 16, 22, 23, 
27, 28; Ne 11-15, 20, ‘22, 23, 26, 31 |-i, B21 
(v. -éy); Ne 24 | -5,, B 30 | -à To 43 | -iy A 13, 
'18 | -ig À 10 | a^wéy L 61 | -éy L 94; Ve l, 
26 | àwéy L 66; Ve 40; My 1, 2 | -éy Ve 24 (ou 
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“anwèvye, Ave) 

*dnwèye, *an- 

"opge 

*inwève, Ae) 

*éwéye, «fye 

*inguiye 

^ ungultyei 

"unguile, "dn. * an. * andfile 

TOME € 
CARTE 65 

-ëy) | -éy Ve 31? || *ánwéye, ton-...: dwèy L 
45 | -èy L 19 | dwèy H 49; L 7 | -èy W “42 | 
-ëy L '8,29 | ó- L 2 | ó- Ve 6. 

IL *anwile, *àn-...: awil To 1, 13, 27-39, 
“71, 94, 99; A 55, 60 | à- To 78. 

III. *inwéye, -i(ye)...: éwèy D 38, 68, 72; 
W 1,36; H 2, 21; My 3, 6; Ma 1, 2, 9, 29, 39- 
42, 53 | -éy D 84 | -èy W 66; Ma 3, 19, 24 | -éy 
W 63; H 1, 8, 37, 38 | -éy H 728 | -iy Ch /54; 
Ni 2, '5, 6, 20 (à Ard.), 26, 28, 45, 80, 85, 93, 
^97, ‘102, 107; Na 1, 6, 30-129, 135; Ph 16 
(é-), 33, 42, 53, 61, 81, 84; Ar; D 7, 25, 30, 36, 
40, 58, 73, 81, 101, 113; H 53, 69; Ma 35, 36, 
43, 46; B 12; Ne 4, 9, 16 |-i D 15| - D 94 | 
-iy To 24; Ni '9, 17, 20 (-iy à Ard:), 98; Na 19- 
23 | -i, W 3 || *éwéye, -iye: èwèy D 34 (£-: 
«comme le village» [Aywaille, L '118]); W 13; 
H 46 | -éy H 39 | -ïy H 27, 42. 

= IV. *inguiye...: égiy To 48; S 36; Th 2; 
Ni 112 (mais A. selon autre enq.) | -iy Mo 9 | 
-éy Ni 36. 

V. *angui(ye) ...: agiy A 44; Mo 37 (à; S 
10-19, 31, 37; Ch 4-26, 63, '64; Th; Ni 39, 61, 
112 (ou e- selon enq.); Na 130; Ph 6, 15, 54, 

69, 86; D 110, 123, 132; W 59; B 24; Ne 44, 
49, 63, 69, 76; Vi 6 (ayg-), 16, 18 (à,g-), 25 | -i, 
Vi “21 (àgg-) | -T-A 37; Mo 1, 20; Vi 2, 22 
(ang-) | -Iy A 2, 7, 28, 50; Mo 17, 23, 41, 58, 
79; S 6; Ni 1, 72; Ne 65 | -i, Ch 27-43; Ph 45; 
Ne 32-43, 47, 60; Vi 13 | ayg- Vi ‘36, 43 (ou 
ängi selon enq.), 47 | ágiy [notation de l'enq.: 
-h/y] A 1 | -ï D 136; Ne 51, 57 | ang- Vi 8, 27, 
37, 38 | agi, B 33 | àygi Vi 43 | om. Vi 46 | 
ägéy Ni 38 | -e, Ni 33 | -èy Mo 44. 

VI. *anguile, *án-, *on-: âgil To 7, 58; A 
'52; Mo 64 | ã& To 73 | ó- To 6 || *andjile, 
*án-?: ágil No 1 | à- No 2, 3; To 2*. 

1 ë serait-il une altération de à sous l'in- 
fluence de la finale? Comp., à propos de 
l'alternance a-/é- à l'initiale de "aiguille"; ALW 
l, c. 1, n. 3: «On peut se demander si l'è 
initial de *éwiye résulte d'une altération de l'a 
du type *awiye ou s'il s'explique comme Dé du 
fr. *éguíye.» V. aussi not. 9 AIGUILLON, n. l. 

? Ajouter DELM. «anwille» Lë ou -iy] (EH: 
“angui). 
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3 Ajouter Maes tandjile (EH *anguile a To 
7). Palatalisation picarde récente. 

* Expressions: "té e" plôye comme une an- 
guille' Ni 45; "ti s' kitape ---', d'un gamin qui 
se trémousse alors qu'on voudrait le rosser 
Ma 40: propr' "se contape', FEW 13/1, 103b 

tapp-. V. aussi DL ti v' ride [glisse] èl min 

--- et tèsse coriant [souple, flexible: propr' 

'couroi-ant', FEW 2/2, 1222a córrigia] ---. 

Dasc., Pêche *coria [dur, résistant; FEW, Le 

---., Pirs. twèspiyant [vif, remuant: propr' 
'guépillant', sur lequel v. not. 97, n. 10] ---, et 

comp. Mars *andjile, fig., personne vive et 

frétillante; — "*i/ èst mwinre [maigre; littéral' 

'moindre' FEW 6/2, 123a minor] comme 

une anguille’ Ni 20. Expr. et sens dér. analo- 
gues pour l'orvet: v. not. 97, n. 1 et 10. — 

Pour 'anguille de bois', 'a. de haie' orvet, v. 

not. 97, E; pour 'anguille à sept trous' lam- 
proie, v. not. 117, B. 

ADD. Jeune anguille. 
1. *awéye!: awéy L 43 (petite anguille de 

ruisseau pèchée à la fourchette); — 2. taw" 

djawe, *ab-, *inw'djale?: awgaw, ab- Na 84; 

éwgal Na 793. 

1 Littéral! "aiguille. Porter le sens ‘jeune 

anguille' FEW 24, 119b acücula, près de 
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aiguille" esox [= brochet] et 'aiguillette" fre- 

tin. 
2 V. aussi LÉON. tinwiale (Maréchal, a Na- 

mur): isolée, cette forme pourrait s'analyser 

comme un dér, en -élla de *inwíye; mais il 

s'agit plus vraisemblabl' d'une var. du t. 

namurois classé sous 2. — Les formes de 

PEH, que confirment Pirs. “aw'djale, -awe, 

+ab'djawe, -ouwe, * inw'djale, -awe doivent être 

rapprochées du liég. *aw'hé fretin; alevin; 

jeune anguille DL, que Haust rattache à 

*acücéllu (FEW 24, 118a). De même que 

*acücéllu » liég. taw'hé, dont le corres- 

pondant namurois serait **aw'ja, *acücélla 

explique la forme namuroise “aw jale. Altéra- 

tions: 1° la fricative 2 se renforce en une affri- 

quée g; 2° la finale -al s'altère en om, sous 

l'influence de l'initiale aw-; de -aw vient -uw 

(PiRs.), aboutissement régulier d'une diphtongue 

au; 3 le groupe initial aw- se transforme en 

ab- (passage au stade occlusif); s'altére en éw-, 

suite à l'attraction d'*inwiye. — On rappro- 

chera donc des formes nam. déjà classées 

FEW 24, 118a *acücellum (corriger awal- 

djale en abdjawe) les formes d'Andenne insé- 
rées FEW 21, 248a. 

3 Ajouter *cowete petite anguille DL, dimin. 
en -itta de 'queue', FEW 2/1, 530a cauda. 
Le sens ‘jeune anguille” dérive du sens 'cor- 

don’ que connait le lieg. *cowète. 

107. CHEVESNE 

Q. G. 586 «chevenne ou chevanne». 

En général 'chevesne'; parfois "meunier" 

connu dans le méme sens en français. 

AA L a. *djvéne, *tch'féne ...: gvèn D 30, 
34, 64; W 63; H 1, 21, 27, '28, 38, 39, '42, 49- 

67; L 1, 2, 19-87, 101-116; Ve 1, 24, 35, 38, 39, 
40 (à Lod. et à Coo), 42; My 1 (en gén., mais 

gwèn H. Cunibert), 3; Ma 3-9, 20, 29, 40; B 2, 
'3, 4, 9; Ne 26 | -en Ma 24, 42 | éfèn Ch 16, 43- 
63, ‘64; Th 29-67, 73; Ni 28, 61, 98, 112; Na 

(sauf 44; lac. Na 19, 129); Ph 6-53, 61, 69, 81; 
Ar; D 7, 25, 38, 40, 58, 68-94, 101, 110 
(poisson inc.), 120; H 37; Ma 1, 35-39, 43, 51, 
53 (mais 3fén q. 592 «autres poissons»); B 21 

(Flam.), 28, 33; Ne 4, 20, 24, 33, 49, 63 (ou 
êu-), 76; Vi 2, 16, 18 (ou cu-), "21, 22, 27 | -en 
Ch 26; Th 24; Ph 79; D 36 | divèn Na 69 | ču- 

Ne 63; Vi 18 || b. *tch'fane ...: éfan D 136; Ne 
44, 51, 57, 69; Vi 8 (ou éu-) | ču- Vi 6, 8. 

II. a. *j'véne, *ch'féne ...: Zvén To 73 | sfèn 
Th 72; Na 44; Ph 54, 86; Ma 53 (q. 592, v. 
éfèn); B 22; Vi 37, 38, 46, 47 | Sævèn No 3 || 
b. *ch'fane: $fan Vi 43. 
B. *mon.ni, -i... “mou-, *mo-: móni Th 25, 

54 (et A); Na 79 (“blanc — q. 592 «autres 

poissons»), 84 (gros chevenne, v. 4); Ph 81 

(qqfs má-, et A) | -ï Mo 58 | -P S 37 (q. 592) | 
-i Th 72-73 (variété de chevenne, v. A) | -ñye 
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Mo 64 | mani Ni 1 (q. 592) | mami Ve 40 (à 
Coo, et A) | mòni To 37 | mënyé No 13. 

! V. DL *tch(ivène, après syll. masc. *dj'véne 
chevanne, ainsi que LÉON., PIRS., BALLE, BAL, 
DEPR.-Nop., Mass. LIEG., etc.; ajouter Copp. 
“tch'fène. FEW 2/1, 264b capito (> capi- 
tine). Comp. le traitement de a initial et la 
sonorisation de ëf- en gv- dans 'cheveux' 
(ALW 1, c. 17) et "cheval (vol. ult). = 
Genre: le plus souvent masc., comme en fr., le 
mot est dit fém. à B 22, 33; Ne 63, 76; Vi 6, 8, 
18, 22, 27 et par Mass. À Na 69, on connait 
“on tch féne et “one tchivène. 

? Ajouter DL *mouni, PIRS. *mon.ni, Copp. 
*moüni, Dasc., Pêche *moünin...; FEW 6/3, 
36b molinarius. V. BONHOMME, Pêche 238, 
n. 2: «Le chevesne est parfois appelé “mouni 
parce que, autrefois, lorsqu'il y avait encore 
des moulins à eau, ce poisson se tenait volon- 
tiers dans les remous que faisait la roue.» Il 
semble plus vraisemblable que ‘meunier’ soit 
motivé par les petits tubercules blanchâtres 
qui apparaissent sur la tête et les parties anté- 
rieures du mâle à la période nuptiale; comp. la 
motivation de "meunier! espèce de hanneton 
(not. 127, F). 

* Aux mots relevés par l'EH, ajouter *pourcé 
d'éwe DEFR., Faune, *pourcé d’ l'éwe BonHom- 
ME, Pêche 238: propr' "pourceau d(e l)'eau', 
«parce qu'il mange tout ce qu'il trouve». — 
Jeune chevesne: 1° * dj'viné, *dj'vé- ...: gvinè L 
113; gvèn£ Ma 4. Dimin. en -ëllu de 'che- 
vesne'; v. DL, FEW 2/1, 264b; — 2° *makéte: 
makèt Na 1, 79; H 39; L 66. Comp. le sens 
"tétard' du méme type (not. 101, B, 2) et v. 
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FEW 6/1, 7la makk- (pas le sens 'che- 
vesne”). V. aussi *coreü jeune chevesne DFE, 
BONHOMME, Pêche 238 (sans étym.), FEW 21, 
251a (d'après DEFR., Faune). Comprendre 
probabl' 'courroi', m., dont le sens premier est 
‘courroie’ (cf. afr. coroi, [...] LLouv. corwa 
FEW 2/2, 1221b corrigia). La métaphore 
conviendrait bien a un poisson qui n'a pas 
encore atteint le stade de maturité; comp. 
*cowéte jeune anguille (not. 106, ADD., n. 3). 
— Termes génériques s'appliquant a l'en- 
semble des cyprinidés (chevesne, ablette, gou- 
jon, gardon...) (compl'* venant de la q. 592 
«autres poissons»): "blanc bid D 120 
(q. 592); Ve 31, 38, 40 (et Challes); Ma 51; B 
7, 11, 21 (à Roum.), 30; Ne 11, 31 (a. 592); 
"blanc poisson': blâ p. Ni 2 (q. 592); Na 84 
(q. 592: «plus gros que l'ablette»); Ve 31; Ma 
24, 42 (pour gven et barbé q. 592), 46; B 4, 5, 
16, 21; Ne 39, 47. V. en particulier DASN. 
*blanc, synon. de «chevanne», et comp. les 
sens relevés FEW 15/1, 142b *blank. — 
Espèces proches du chevesne: *wénme: wén L 
66 (fém., «hybride du chevesne et du gar- 
don») Même définition dans BONHOMME, 
Pêche 255, qui ajoute "win ge, f., L 16, 28, 30, 
41, 52, 53, 65, et propose de rattacher le mot 
au néerl. winde; néerl. dial. windel lamproie 
(ENDEPOLS, Diksjenaer van 't mestreechs); 
winne (Algemeen Vlaamsch Idioticon). On 
notera que DEFR., Faune définit “wène, 
*win.ne par ‘ide mélanotte’, ce qui est certain! 
correct (les renseignements qu'il fournit sur ce 
poisson sont précis et exacts); — *réyon, 
-gnon, “rèyon vandoise: v. not. 111 GARDON, 
ADD. 

108. ABLETTE 

Q. G. 592 «ablette; autres poissons que vous connaissez». 

Deux dér. de albus blanc sont motivés 
par la couleur claire aux reflets argentés de 
l'ablette commune. Parmi les autres dénomina- 
tions, plusieurs doivent s'appliquer à l’ablette 
de rivière ou ablette spirlin: cette espèce, au 
tronc nettement plus haut, a la ligne latérale 
incurvée et marquée de noir; en période de 

frai, elle porte aussi une bande longitudinale 
foncée. 

© BRUN., Enq. 1238. 

A. a. *übléte, *à-, *ó-...: ablèt Na 116, 
127; H 21, 27,728, ‘39 (ou à- selon enq.); L 61, 
85, 87; Ve 35, 38, 40, 42; My 1, 2; Ma 1. 29, 
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51, 53 (4-); B 6, 22, 28, 30; Ne 49; Vi 2, 16, | 

21, 22, 27, 37, 38 | à- D 30, 34, 64; W 1, 10, 
13, 30; H 1, 8, 37, 38, ‘39, ‘42, 46-53; L 45, 
106-116; Ma 3-9, 19, 40, 42 (-at); B 12 | ò- H 

67; L 1, 2, 7, 14, 29, 39, 94, 114; Ve 1 |ò- L 

19,732, 43, 66; Ve 6 | ô-, ó- Ch 61, 63, 64; Th 
24; Ni 107; Na 1, 30, 49-112, 129, 135 (-et); 

Ph 16, 53, 81; D 7, 15, 36 (-er), 38, 40, 81, 113, 

136; L 101; Ma 43; Ne 4, 44, 51, 57, 69; Vi 6, 

8, 43 || b. *ambléte: áblét B ‘32 (à Burnon, inc. 

à Hollange); Ne 33, 60 || c. *abléte...: ablèt 

No 3; To 2 (-èt), 7, 27, 73; Ch 16, 26 (-et), 33; 
Th 5, 25, 29, 46-54, 72, 73; Ni 61; Na 44, 109, 

130; Ph 6, 15, 37, 42, 45 (-et), 54, 69, 86; Ar 2; 

D 101 («les blancs»), 110, 120; H 69; Ma 24, 

36; B 33; Ne 20 (enq. compl., mais inc. J.H.), 

24, 63; Vi 18, 25, '36, 46. 
B. *ampiéle: apyèl To 1, 39 | áp,él To 78 

(poisson trés remuant). 
C3 *coyéne: kóyén Ph 33; Ar 1; D 38, 68 

(parce qu'élle è-st-ossi strwète k'one ~), 94. 

Di 1, *platale: plata! Ve 38 (E. Natalis, 
synon. de 4), 40 (à Coo, L. Paquay); 

B9(- 2). 
2. *platine: platin B 15. 
E.5 *paléte: palèt B 16 (ablette spirlin). 

F.5 *lórdjéte: lòrgèt Th 24 (et A). 
G.” *blingue (f.): blèg D 136 (grosse ablette). 
H.5 *godje (f.): góc H 1 (aspie biponctué)”. 

! Dër en -itta de albulus; FEW 24, 

303a. Comp. *ábéye alose, not. 113, A. — 

Altération: *ambléte, peut-être d’après *am- 

bléte vieille lame usée, HAUST, Chestr. et 

ALW 4, 231b (chestrolais et s.-B). 
2 Dër en -élla de albus; v. FEW 24, 

299b *albellus et FEW 21, 250b; BALD., 

Etym. 1, 719. Pour la nasalisation de l'initiale, 
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comp. A, b; noter l'assourdissement de 5 en p 

et la diphtongaison propr' pic. de ë dans le 

suff. -élla (comp. ALW 1, c. 87). 

3 Propr' 'couenne'; BRUN. le. relève le 
méme type à Givet et a Fumay. Déplacer 
'couenne' ablette de FEW 21, 250b a 2/2, 

1596b *cutina, et comp. PIRS. *coyéne jeune 

poisson. 
* Dér. en -éllaet en -ina de plattus. 

Le mot s'applique probabl' à l'ablette de 

rivière (v. l'introduction). Insérer le sens FEW 
9, 50a, près de "platelle', '-ine', etc. diverses 

espèces de poissons plats. En frm., platelle est 

synon. de rotengle. 
* Méme motivation que les deux désigna- 

tions précédentes. Porter le sens FEW 7, 478a 

pala. 
6 Littéral' "largette', sans doute ablette de 

riviére (v. l'introduction). Déplacer le mot du 

FEW 21, 250b au FEW 5, 186b largus, en 

comp. la motivation de frcomt. largeorte petit 

poisson trés large du ventre BeauquierFn; ce 

dernier terme figure FEW 5, 186b avec l'identi- 

fication «abramis blicca» [?; un des noms de la 

bréme bordeliére (20-30 cm)] d'apres BAR- 

BIER, RLR 56, 208. 
7 Rapprocher de BRUN; Lc. *bérlingue, 

*bér-, *blingue variété d'ablette non identifiée. 

— Sans doute ablette de riviére, à cause de son 
aspect rayé. Déplacer les mentions du FEW 

21, 250a vers le FEW 15/1, 274a “bretling, 

ou le t. est attesté pour Guign. 
8 Littéral' ‘gouge: v. DL, FEW 4, 183a 

góbius (où il faut porter la mention du 
FEW 21, 250b), et comp. not. 110, n. l. 

? Rép. approximative: "petit blanc": pti bla 

Th 72, 73; "blanche": blak Ni ‘102. V., dans ce 
sens, LiÉG. *blantche petit poisson blanc, 

ablette, et comp. not. 107, n. 3. 

109. VAIRON 

Q. G. 583 «vairon». 

Nombreuses lac.: le petit poisson servant 

d'appát pour la péche au vif n'a pratiqu' pas 

été dénommé au n. et à Dol Dans une grande 

partie du domaine w. et au n. du domaine 

gaum., on l'appelle 'gravier', parce qu'il se 

tient volontiers au fond de l'eau, sur le gravier. 

Ailleurs, PEH a relevé 'vairon' et *djóní,, 

qu'explique la couleur du poisson, ainsi que 

*crévé et “cou d'awèye. 

€ BRUN., Eng. 1238. 

A.? a. *grèvi, gra-...: grèvi Ph 81; Ar 1; D 



7, 30, 36, 38, 58-94, 110, 120, 132; H ‘39 (ou 
gra- selon enq.), 50, 67; L 1, 2, 32, 39, 61, 66, 
101, 113, 116; Ve 6, 38, 40 (et Coo), 42, 47; 
My 1, 3-6; Ma 1, 3-9, 19-24, 36-42, 46-53; 
B ...; Ne 9, 11, 15, '22, '23, 26, 32, 44, 51, 57, 
69 | -iy Ph 53 | -i Ve 31 | -vyé Ne 39 (Lamou- 
line), 49 | gravi Na 1; D 15, 40, ‘135; H "39 
(ou gré-); Ma 43; B12; Vi 2, 6|-1W 59; H 81 
-ë D 136 | -vyé Ne 33, 47, 63, 76 | -v, yè Ne 60 || 
b. “grav'li": grav/i Vi 8, 13, 18. 

B.* a. *véron, *vé-, *vé-, *và-...: véró Ch 
43, '64; Ph 53, H 37; Ne 4 | -ó" Ve 24 | vèrò Th 
62; Ve 34 (à Solw., J. Wisimus); Vi 47 | -ô To 
73 | véró Ch 63; Th 29, 43, 53, 54; Ph 16; D 
123 | vé-, vé- Ch 16; Th 46; Na 130; Ph 42; Ne 
60; Vi 22 (-og?) | vé- Ch 16 | và- Vi 43 || 
b. twéron...: wéró Th 24, 82; Ph 6, 45, 69 
(var. wé-), 79, 86 | wë- Th 72, 73; Ph 69. 

CS *djóni, ...: göni, Vi 37 (parce qu'ils sont 
jaunes) | gò- Vi 38. 

D.9 *erévé: krévé Th 24 (et B). 
E. *cou-d'awéye: ku d awèy Ma 42 (et 

EAR 

! Pas de rép. a No; To sauf 73; A; Mo; S; 
Ch 4, 27-33, 61, 72; Th 5, 14, 25, 64; Ni; Na 
sauf 1, 130; Ph 15, 54, 61, 84; Ar 2; D 25, 34, 
46, 94, 96, 113; W sauf 59; H sauf 8, ‘39, 50, 
67; L 4-35, 43, 45, 85-94, 106, 114; Ve 1, 8, 26, 
32, 35, 37, 39, 44: My 2; Ma 2, 12, 29, 35; Ne 
14, 43, 65; Vi 25, 27, 35, 46. — Réponses 
approximatives: v. n. 8. 

* DL, ViLL., Scius *gréví vairon, LÉON. id. 
«menu fretin», Pirs., Mass. *gravi vairon, 
Hausr, Chestr. *gravié. Ajouter Gloss. S'-Lég, 
«gravier loche». FEW 4, 256b *grava. 

3 Ajouter LiËG. “grav'li; dér. de 'gravelle' 
(v. Mass. *gravi gravier, plus souvent *gra- 
vére, *grévéle; FEW 4, 255b), comme "gravier 
vairon est dër. de "grève". 

^ Dër. en "ont de 'vair', adj., aux couleurs 
variées, aux reflets changeants, FEW 14, 185a 
varius. — Pour l'évolution de v- latin en 
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w-, comp. liég. *wahé, Giv. *wacha (« vas- 
céllu; FEW 14, 190b); lieg. twayime, nam. 
*wayéme (< vagina; FEW 14, 122a); liég., 
nam. *warmaye, *wèr- (< vèrmalia; FEW 
14, 294a et not. 155, 4). 

“ Dér. en '-eau' de ‘jaune’. Comp., sous 
FEW 4, 25b galbinus, mfr. jaulnel espèce 
de poisson, jaulnot. 

“ Littéral' "crevé'; v. de méme, FEW 2/2, 
1318a crépare, aveyr. crebat vairon (et n. 6) 
et l'analyse de Vayssier (la source), s.v. bouy- 
rèlo: terme de mépris, de crebat, adj., ruiné, 
fourbu, excédé, qui a perdu ses forces, sa 
vigueur. — Autre interprétation possible: le 
vairon, qui se tient au fond, a l'air mort. 

7 Propr" "cul d'aiguille', dénomination qui 
conviendrait assez bien à l'alevin du vairon. 
— Autre interprétation possible: v. not. 119, 
n. 12. 

* Les glossaires permettent d'ajouter: 1° *djo- 
te du procureû (Namur) LÉON. et Ps. propr! 
‘chou du procureur’. Le mot désigne d'abord 
les jeunes pousses d'églantier (v. vol. ult.); on 
ne comprend pas la motivation de cette appel- 
lation; — 2? *mougne-viér[s] Pirs., littéral' 
'"mange-vers'. V. FEW 6/1, 171b mandü- 
care. — Réponses approximatives: a. termes 
génériques: "petit blanc": pri bla Ph 37; 'petit 
poisson' pti p. D 101; — b. confusions: 
1° "alevin": alvè Ph 33; — 2° 'chabot': kabó 
Mo 64. V. not. 105, A; — 3° "gros vèt’ Ph 37. 
Propr' “gros vert', qui ne peut s'appliquer au 
vairon. Espèce? Pour “vèt”, forme masc. de 
l'adj., v. not. 64, n. 1, — 4° *marchó D 120, 
défini par «vairon noir». Espéce? — Expres- 
sions: 1° *pansó come on grèvi L 66, littéral' 
‘pansard' goinfre, goulu (DL, FEW 7, 567b 
pantèx, -ice); — 2? *boutez foi ['boutez 
fors’ videz votre verre]; c'ést à fond k' lès 
grévis sont «c'est au fond qu'est le meilleur» 
My 3; calembour sur "fond" ‘fond du verre’ et 
‘fond de la rivière’ (v. l'introduction). — Sens 
fig.: ton grévi un rachitique Ne 16. 



GOUJON 

*goyiph, “gå 

"gouvion, "god. e A 

*gibsion, * 

“goudjon 

* goujon | d4DeO 

*guévion, "gw: 5 D 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

110. GOUJON (carte 66) 

Q. G. 582 «goujon». 

Conservation de la fricative labiale devant 

yod dans une grande partie du domaine w. et 

en plusieurs pts de l'o.; comp. *rovioüles (et 
var.) 'rougeoles' (vol. ult) et la conservation 

de locclusive labiale dans 'hache' (et dér.) 

(ALW 1, c. 49)!. — Traitement de la voy. 

initiale: -ó- entravé > réguliér' à (est), 4 
(comp. ALW 3, not. 30 SOUVENT), mais se 

dissimile en à, é, & en plusieurs pts situés en 
bordure n. et s. de la zone *govion et dans la 
région hutoise?. 

+ FEW 4, 183b góbius?. 

I. a. *govion, *gó-, *gou-, *go-* ...: góvyó 
Na 1, 20, 30, 49-79, 99, 107-129, 135; Ph 33; 
D 7, 15, 30-40, 64-72; W 30 (var. géi: H 8 
(peut-être), 21, ‘26, 27, 28, 46, 50, 67, 68; L 1, 
2, 19, 29, '32, 45, 85, 87, 101-116; Ve 1 (ou 
änt, 38, 40 (-byô à Stav.-ville), 42; Ma 3-24, 
39, 40, 51; B2, 3, 9, 15, 21 (à Roum.) | -öy L 
94 | -òy L 66; Ve 1| -0" Ve 24 | -ó"L 61 | -6 L 

43 | gòvyò, gó- D 46; W 30 (var. gò-); My 6 
4,0 To 78 | gù- Ph 16 | gu- A 7 (?), 60; Mo 17, 

58; S 1; Ch; Th 24, 29, 46; Ni 1; Na 107 
(L.V. v. gó-); Ph 37, 45, 50, 81; Ar 1; D 132 
(peut-étre); B 28 | -vô Ni 36 | güvyô To 99; B 
H | -òy Mo 44 || *guévion, *gué-, *gue(- ... 
gèvyò L 7; Ma 42 | gë- D 101 | gé- Na 84; H 
38, ‘39 (var. gé-), ‘42 | gé- Ni 17, 28, 98, 102; 
H 1, 37, /39, 53; Ma 36, 46 | -åp W 63. 

H. *goudjon...: gegò Th 53-62, 72, 73; Ph 
69 (2), 79; D 73, 120, 136; B 12, 16 (qqfs), 33; 
Ne 4, 33, 39, 44, 51-60, 65, 69; Vi 2-8, 38, 47 | 
-òy Vi 27 | -à. Ne 47. 

III. *goujon...: guzô To 24; A 1, 50, '52; 

Mo 1; Th 5, 14, 25, 43, 64, 82; Ni 11, 33, 39; 
Na 44, 130; Ph 6, 42, 54, 86; Ar 2; D 81, 94, 

110, 123; W 59; Ma 43; B 6; Ne 20, 24, 49, 
63, 76 (2); Vi 13, 18, 25, '36, 37, 43, 46 | -òy Vi 

22 | 46 To 73 | 40 To 27 | -eð To 39 | -ë To 94 
| -è To 1 | -à No 3 | -å Vi 16 | -åw To 25. 
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, ! Comp. sur ce plan l'évolution de góbi- 
óne » 'goujon' à celle de góbiu (ou *gó- 
bia? V. n. 3) » *godje (G, F, Huy) aspe 
biponctué DL [= ablette de rivière ou ablette 
spirlin; v. not. 108, spécial! n. 8]. 

? V, de méme *révioüle(s), *ré-, *ré-, *ri-, 
var. de *rovioule(s) (vol. ult, HAUST, Étym. 
208-9 et FEW 10, 530b *rubeólus) et *pé- 
pioüle tétard, var. de *po-, *pou- (not. 101, A). 

3 Remarques à propos du classement: 
1? +liég. *godje, f., sorte de cheville est consi- 
déré comme un sens dér. de 'gouge', m., gou- 
jon, lequel n'est représenté qu'en occitan 
(183a); il devrait venir à la suite de *godje, f., 
aspe biponctué, analysé comme un dér.; — 
2° 'goujon' cheville est inséré avec 'gougeon' 
gouge, ciseau sous gülbia, FEW 4, 323a; on 
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| préférerait reconnaitre ici la méme évolution 
sémantique que pour le simple et classer 'gou- 
jon' cheville sous góbius, FEW 4, 183b. — 
V. DL *godje et comp. la présente not. avec 
CHEVILLE et notions apparentées (vol. ult.). 
Pour ce type d'évolution de sens, v. encore 
not. 166 SANGSUE, n. 10. 

* Aux formes w., ajouter DELM., SiG. *gou- 
vion (EH: *goujon) Remarquer que Copp. 
donne seul" le sens ‘cheville’ pour la forme 
*gouvion (relevée par l'EH). 

$ Rép. approximatives: 1° ‘gravier Ph 53; 
aussi à la q. 583 «vairon». V. not. 109, 4; — 
2° "meunier: mòni B 16. V. not. 107 CHEVESNE, 
B; — 3° 'épinoche': spinó$ Mo 9; épénòk No 
2. V. not. 119 AUTRES POISSONS, sous 3°; — 
4? 'lochette': /ocet B 22. V. not. 119, sous 5*. 

111. GARDON (carte 67) 

Q. G. 584 «gardon». 

*rocéte, chère 

"rose 

*rousséte 

Non teptésetté: gardaa" 

*réyon, -gnon, "ré (vandoisei 

SEH 

TOME $ 
CARTE 8? 

Le domaine belgo-roman connait: *roce 
(var. pic. *roche), à l'ouest, et son dér. 

*rocéte, d'une part (cf. afr. roce gardon); 
*rousse et son dér. *rousséte, d'autre part, 
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vraisemblabl' liés aux précédents, mais corres- 
pondant littéral à 'rousse' et 'roussette'?. 

En ADD. *réyon, “régnon. 

© BRUN., Enq. 1238. 

A3 1. troce, “roche: ròs Mo 1 (^ dè fò“), 
23 (id. 58 üd.) | ròf No 1, 3 («genre de 

goujon avec les nageoires teintèes de rouge»); 

To 27, 39, 78 (-o- poisson argenté), 99: A I 

(?), 28, 50, ‘52, 60; Mo 41. 
2. trocète, -chète...: ròsèt To 7 («petite 

ablette à nageoires rouges»); S 36 (= ?), 37 
(«rosse»); Ch 63, ‘64; Th 14 (-o-), 24, 25 (-o-, 

ou ru), 29, 43, 53, 54, 64, 73; Ni 1, 17, 28, 33, 
61, 85, 93, '102; Na 1, 19, 44-107, 112, 116, 
127, 129, 135; Ph 81; D 7, 15, 30, 36 (-et), 40, 
58, 64, 68, 73, 81; W 59, 63; H 1, 8, 37, 38, 
'39, 49, 53, 69; L 1, 2, 4, 14, 19, 29, ‘32, 61, 66, 
(et ^ di fò «grosse rousse»*), 87, 94, 101, 113 ; 

Ve 40; Ma 1, 9 (inc.), 19, 24, 40, 43; Ne 51; Vi 

38 | -et Ch 26; Ph 45, 79. 
B.5 |. *rousse: rus Ma 4 (?), 20; Ne 63; Vi 

6, 8, 16, 18, 27. 
2. *rousséte ...: rasèt To 73; Ch 4, 16, 33, 

61; Th 25 (mieux que rò-), 46, 82 (probabl'); 

Ni 36, 107, 112; Na 130; Ph 6-16, 53, 54, 69, 

84, 86: Ar 1; D 94, 113, 120; Ne 20, 44, 57, 

63; Vi 2, 13 (=>), 16, '19 (èt), 22, 25 (inc. 

ici), 27, 375. 
C. *gardon, *car-...: gardó Th 72; Ne 63, 

69; Vi 37, 43 | ger- To 7 | kar- Mo 42*. 

! Complétée par la q. 592 «autres pois- 

sons»: il n'est pas rare, en effet, que les 

témoins ne connaissent pas le nom fr. du 
poisson qu'ils désignent par *roce, -éte, *rousse, 
-éte. Les pts concernés figurent en italique 
dans le tableau. 

? Noter qu'à l'intérieur de la zone ou o 
initial conserve son timbre (v. REMACLE, Diffé- 
renciation $22, et comp. ALW 1, c. 23; 3, 
€. 60, etc.), *rocéte est interprété “rossète 

('roussette"); v. les graphies et définitions des 
glossaires (n. 6). De là le fr. régional de l'est 
rousse, roussette gardon. 

3 FEW 10, 510a rotta adopte la proposi- 

tion de BARBIER, RLR 57, 1914, 531, de ratta- 

cher les formes du nord à un prototype *rot- 
tia (dér. de rotta Polemius Sylvius, 5* s.). 
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+ Pour ce déterminant, v. DL, DEPR.-NoP. 
et Dasc., Péche: les poissons de grande taille 
vivent plus loin de la rive. Comp. cependant 

Derm. troche Cyprinus rutilus [gardon], “roche 
de fond Cyprinus latus (= ?]. 

5 W. *rousse, -éte et fr. rég. rousse, -ette se 

remotivent d'aprés la couleur rougeátre des 

nageoires du gardon. 
5 Compl" livresques: DL *rosséte, ou mieux 

*rocéte, LÉON. *rosséte et Pirs. id. (sous la 

méme entrée que *rosséte, adj., rousse), DASN. 

412 *rousséte (dial), rosse (rég.), BAL rosét 

[orthographe phonétique], DEPR.-NoP. *rosse, 

-éte et DAsc., Poiss. id, *rousséte; MAES, 

DELM. et SiG. “roche, CoPP. id. “roussète 
(à confronter avec EH *rocéte); — BALLE 
trousse (à comp. a EH "*rocéte), HAUST, 

Chestr. *rousséte, MASS. ‘rousse, -éte, LIEG. et 

Gloss. S'-Lég. ‘rousse, *rouss'lète [littéral' 

"elette']. — La définition de Mars, «rotangle 

[lire: -engle], gardon dont les nageoires et les 

yeux sont rouges», s'explique par une confu- 

sion, qui doit étre fréquente, entre le gardon 
(Rutilus rutilus) et le rotengle (Scardinius 

erythrophtalmus), cyprinidé plus rare, assez 

proche du gardon. 

ADD. *réyon, -gnon, *régnon vandoise. 
La q. 584 «gardon» (complétée par la 

q. 592 «autres poissons») livre plusieurs men- 

tions de ce mot, qui s'applique à un poisson 

ressemblant au gardon. 
“réyon, -gnon, *ré-!: réyò (qqfs), -mò L 66 

(«croisement entre gardon et chevaine»); rénò 
H 1 (vandoise); réñô D 64 (?); Ma 4 (2), 9 
(«intermédiaire entre chevaine et gardon; meu- 
nier argenté» M. Liégeois), 42. 

1 BONHOMME, Pêche 248 ajoute: “réyon L 

16, 53; *régnon L 15, 28, 29, 30, 51, 52, 65. — 
Précisions relevées par l'EH et sens du mot: 

un témoin le définit par 'vandoise', un autre 

par ‘meunier argenté’ (qui est l'un des anciens 
noms fr. de la vandoise). V. aussi GRANDG. 

'vandoise', DL ‘meunier argenté”, BRUN., Eng. 
1238 ré à vandoise Vi 6. La vandoise (Leucis- 
cus leuciscus) présente de grandes analogies 

avec le gardon (Rutilus rutilus) et avec le 

chevesne (Leuciscus cephalus); elle est plus 
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petite que le chevesne (parfois meunier), plus 
claire que celui-ci (d'où son nom de meunier 
argenté), elle a le corps plus élancé que le 
gardon et a les yeux jaunes, ce qui la rap- 
proche du chevesne et l'éloigne du gardon qui 
a les yeux rouges. Cette parenté fait que cer- 
tains parlent de la vandoise comme d'un 
hybride entre le gardon et le chevesne; v. 
BONHOMME, l.c., selon lequel le *régnon ... est 
une variété du chevesne qui ne peut étre iden- 
tifiée ni avec le gardon, ni avec la vandoise. — 

Le mot figure d'après DL sous FEW 10, 28a 
radüla, étymon sous lequel il faut ajouter 
les mentions du FEW 21, 250b (d’après 
GRANDG. et BRUN., Eng.) et sans doute aussi 
mfr. rengion m. (Liège 1353, MélRoques 2, 
112), classé dans les «noms de poissons qu'il 
est impossible d'identifier avec précision», 
FEW 21, 257b. Du point de vue phonétique, à 
dans *régnon, *ré- s'explique par un renforce- 
ment du y, analogue à celui qu'on observe 
dans liég. *crámignon 'cramillon'. 

112. NASE ou HOTU (carte 68) 

Q. G. 588 «le nase (hotu)». 

l | ATLAS SE DE LA LA WALLONIE 

NASE où HOTU 

*hótike 

*hôtitche, che 

"Urt, Mete, “ou 

*(honi 

ui 

z 
Á 

Le poisson est inc. au nord et à l'ouest du 
domaine. On le connait sous le nom *hôtike, 
-itche, -itche (emprunt au moyen néerl. hou- 
tic): 1° le long de la Meuse, d'Eben-Emael [L 
2] à Andenne [Na 84]; 2° sur tout le cours de 
l'Ourthe, jusqu'à Houffalize [B 15] et Rou- 
mont [sur B 21]; 3° dans plusieurs villages 
situés le long (ou à proximité) du cours de 
l'Ambléve jusqu'à Stoumont [Ve 38]. Dans le 

TOMEK | 
CARTE bè 

reste du bassin de la Meuse, on le dénomme 
*(h)otu; c'est sous cette forme que le mot 
d'emprunt a pénétré en fr. régional, puis en fr. 
standard!. 

© FEW 16, 234b, mnéerl. houtic (d’après 
GESCHIERE 157-158). 

I. a. *hótike: hôtik Na 84; H 1, 27 (kó-?), 
“28, 37 (-ik), 38, '39 (ou -ïë selon enq.), '42?, 
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49 || b. *hótitche, -itche...: hôrië D 34, 64; H 
67; L 1 (L. Collinet, G. Paulus, H. Simon, v. 
Ae, 29, 66, ‘100 (à Méry), 101, 106, 113; Ve 
“36, 38; Ma 42; B 12, 15, 21 (à Roum.) | -iš 

Ma 53 | -ié H 21, ‘39 (ou -ik), 50, ‘58 (Sory- 
Abée: A. Xhignesse); L 1, '16, 19, 39, 87, 114, 
116; My 1 (2); Ma 3-9, 40 | ó- L 2. 

IL“ a. *hótu, -o-...: hótu D 30, 101; W 63; 
Ma 1, 19-24; B 16 | -è D 136; Ne 51 | hótu Na 
30; L 101 (?); Ma 36; B 28; Ne ‘23, 24, 33 
(glosé «bréme»); Vi 2, 16, 18, ‘19, 22, 37, 43, 
47 | -é Vi 6-13, 27, 38 || b. *ótu, *oü-, *ou-, 
to-...: ëm Ch ‘64; Na 1 (ou 44), 79, 127; Ph 
53; Ar 2; D 7, 36, 68, 84, 94 | -ë Na 49, 99; D 
81; Ne 4 | -ü Ch 43, 61; Na 107 | dtu Na 69 | 
ü- Ch 63 (ou a+, selon enq., défini par «gros 
chevaine»); Na 1 | œ Ch '46, 63; Th 24; Ph 

'4; D 38 | otu Th 54 (il n'y en a pas: mot 
importé) | ò- Th 29, 43, 73; Ph 16, 86; D 40, 
72, 73, 110, 120 (n'existe pas ici); B 22; Ne 20, 
49, 63; Vi 25 | -é Ne 57 | -& Ne 69 || c. *wótu: 
,Otu Ph 81 | wó- Ph 79; Ar 1 | wō- Na 1095. 

! hotu s'introduit dans la lexicographie fr. 
en 1873 (sous la forme hottu; v. n. 4); il est 

d'abord donné comme un mot du nord, puis 
cette. restriction disparait. FEW 16, 234b et 

n. l. 
? hó- s'altère un kò- sous l'influence de la 

finale. 
3 [] y en aurait de deux sortes: “h. d'inte 

deüs-éwes h. d'entre deux eaux et “A. di fond h. 
de fond H '42. 

* Comp. les formes classées sous II avec 
.. "hottu', adj. et subst. mase., (individu) qui a le 
dos voüté par le port d'une hotte. La q. 588 
«hotu» a relevé ce mot en deux pts: *t'as ê 
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dos come én-ótu Ch 61; ti s' tint tout hotu Vi 
37. V. aussi Mass. LIEG., Gloss, S'-Lég.; le 

subst. est aussi connu dans les dép. du Nord 

et des Ardennes; FEW 16, 230a *hotta. Il 

est possible que la finale -u des formes *(/)otu 

et var. (sous II) résulte de l'influence de ce t. 

lexical sur le mot d'emprunt. On rappellera 
qu'en fr., le nom du poisson s'est d'abord 
orthographié hottu (v. n. 1). 

5 Réponses approximatives: 1? 'meunier': 

mòni Ch 63 («gros chevenne»). V. not. 107, B; 

— 2° 'ombre': óp B 2. V. not. 119, sous 13°; 

— 4° 'mulette': mulèt A 1 («espèce de nase, 

hotu a queue carrée»). La définition ne per- 
met pas une identification précise. Noter que 

sous müllus rouget, FEW 6/3, 202a, se 

trouve classé HGar. mullet chondrostoma nasus 

[= hotu], rattachement qui est toutefois diffi- 
cile a expliquer sur le plan sémantique (n. 1); 

— 5° "blanc poisson’: bla p. B 28 (?). V. not. 

107, n. 3. — Qas désignations du jeune hotu: 

1° +hòtia: hótya H 1, 37 (-à). Dér. en -éllu 
du rad. de "hotu"; — 2° *balowe: balòw L 1 

(L. Collinet et G. Paulus; inc. de H. Simon); 

Ma 4, 9. Lè mème mot est parfois donné dans 

le sens 'alose' (not. 113, B) et est largement 

attesté dans le sens ‘hanneton’ (not. 127, A). 
V. cette derniére not. pour la question étymo- 

logique que soulève ce t. lexical; — 2° *cayét: 

kayé Na 79. Comp. Pins. *cayét, avec diverses 

significations dont 'petit morceau de bois' et 
"petit poisson de Meuse' (Wérotte). Ajouter le 
sens 'jeune hotu' (ou 'petit poisson de Meuse") 

FEW. 17, 91a *skalja. — Nom du gros 
hotu: *payasse: payas L 1 (H. Simon). Rap- 
procher de 'paillasse' personne grasse et pares- 

seuse, FEW 7, 493 palea? 

113. ALOSE 

Q. G. 587 «alose (abéye)». 

La grande alose et l'alose feinte sont deux 
poissons qui passent la plus grande partie de 
leur vie en mer; au printemps, ils remontaient 
le cours de la Meuse et de l'Escaut pour frayer 

en eau douce. Au moment de l'enq., les deux 

espéces avaient disparu et ne laissaient de 
souvenir que chez quelques témoins !. 

A. *übéye, *óbiye? ...: abèy H 1 (a disparu), 
69 | óbéy L 29 | óbéy L 66 | óbiy Na 1 (?); D 38 
(A. Robert, mais *coyéne selon J. Nollet). 

B. *baloüwe, *baloüve?: balüw H 37; Ma 
43 | -uf Ni 61. 

C.* *alóse: alòs Ch 43 (?; Na 6 (?) || 



b. *alóye: alòy L 1 (C. Déom) || c. *aose: aòs 
Ar 15, 

' En dépit de la formulation de la q., utili- 
sant le mot régional correspondant au w. 
*ábéye (A). — Dans le bassin de la Meuse, 
l'extinction des deux espèces d'aloses doit 
remonter avant 1925; dans celui de l'Escaut, 
elle est peut-étre un peu plus récente. C'est 
surtout la construction des grands barrages (à 
partir du milieu du XIX* s.) qui leur a été 
fatale. V. PHILIPART, Protégeons nos poissons, 
21-24. 

? V, aussi DL *ábéye, DEFR., Faune id., 
BONHOMME, Pêche 226-7 id. L 51, 53, 65, PIRS. 
*óbiye. Dér. en -icula (ou en -ücula) de 
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albus. FEW 24, 299b *albellus rattache 
erronément les formes w. à un prototype 
*albella. 

* Aussi jeune hotu; v. not. 112, n. 5. La 
q. 592 «autres poissons» a en outre récolté 
*balowe sans glose à H 67. — Ce t. est larg' 
connu au sens 'hanneton': v. not. 127, A. 

* FEW 24, 293b alausa. — La forme 
relevée pour Liège est altérée d'après *alóye 
alouette, attesté à l'e. et à l'o. de Liège. V. not. 
57, A. 

* Réponses approximatives: 1*'vandoise': 
vddwas Vi 8. V. not. 119, sous 7°: — 2° 'che- 
vesne': gvén Ma 19. V. not. 107; — 3° 'couen- 
ne': koyén D 38 (J. Nollet). Le sens de ce mot, 
dans le vocabulaire de la péche, est tantót 
'alevin', tantôt 'ablette'. V. not. 108, C. 

114. TRUITE (carte 69) 

Q. G. 578 «je pécherai des truites». 

Mot intéressant pour le traitement de ü + 
yod. Lorsque la diphtongue 4i conserve lac- 
cent sur son premier élément (surtout dans le 
domaine propr' w.), elle se résout en ü, en ë 
(bande orientale), en 4 (zone s.-occidentale)!. 
Ailleurs, wi » wi comme en fr. — Noter la 
réduction de trw- à tw- (o.-w.). 

* BRUN, Eng. 1619; FEW 13/2, 325ab 
tructa. 

I. *trüte, -u- ...: trit A 12 (inc. selon autre 
enq.); Ch 61, 72; Th 24, 53, 54; Ni '102; Na 
(lac. 19, 22, 23); Ph sauf 84; Ar; D (sauf 123- 
136; lac. 96); W 1, 13, '42; H sauf 67, 68; L 1, 
2, 39, 45, 85, 87; Ma 1-3, 9, 35, 36, 43, 46; B 
4, 5, 7, 23 (et Moinet J.H.), 27; Ne 4-20, '23, 
24, 32-39, 44-49, 60, 63, 76 | -à,t To 94 | -ut 
To 2; Ni 28, 98. 

IL. *treüte: trét, -&- W 30, 39; H 67, 68; L 
1 (C. Déom, v. -à-), 19, 29, ‘32, 43, 61, 66, 94- 
116; Ve (lac. 8; My; Ma 4, 12-29, 39-42, 51, 
53; B 2, 73, 6, 9-22, 23 (enq. compl., v. -à-), 24, 
28-33; Ne 26; Vi 16. 
“III. *troüte?: trat D 123-136; Ne '22, 31, 

43, 51, 57, 69; Vi 2 («dans les environs, ici 
irwit»). 

= IV. a. *trwite, -wi-...: wit No; To 7, 
24, 28 (il n'y en a pas), 48 (-, wit), 73, 78; A 37: 

Mo 64; S 6 (q. 592), 10; Ch 4, 43, 63, ‘64; Th 
5 (ou twit), 14, 25-46, 62-82; Ni 17, 33, 36, 39, 
61, 85, 93, 112 (ou swit selon enq.); Ph 84; W 
21; Vi 6, 8, 18, 25, ‘36, 37-46 | -wi- A 1; Ne 
65; Vi 2 (v. trat), 13, 21, 22, 27, 35, 43 (J.H.; 
-wi- enq. compl.), 47 || b. *twite: twit Mo 1, 
20, 37 (et dél twi q. 592 «autres poissons»), 
79: S 13, 29; Ch 16; Th 5 (ou trwit); Ni 11, 38, 
107, 112 (v. trwit)?, 

! Comp. ü + yod dans "fruit (vol. ult.) et o 
+ yod dans 'cuir' (ALW 1, c. 26), dans "hu 
(vol. ult.), etc. La résolution de la diphtongue 
en ài est commune à tous ces mots; au résultat 
* treüte, plus particulier, on comparera la forme 
gaum. *keür (et var. diphtonguée *kieur) cuir, 
ainsi que la mention anc. eut huit (1250, WiL- 
MOTTE, Études, cité par REMACLE, Différencia- 
tion $27); parallèlement à l'aboutissement 
*troüte (trut selon BRUN., Eng. 1619; v. n. 2) 
existe au s.-o. une petite zone *frout fruit (vol. 
ult. et BRUN., Eng. 747). 

? Comp. BRUN. Eng. trut [u bref] à D 
126, 127, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141; Ne 
51, 66, 68, 69, 70, 71, 73; Vi 2 (EH trwin). 

3 Expr.: *ossi héti k'ine t. L 45. Pour 
'haitié" sain, vif, v. DL et FEW 16, 117a 
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TRUITE 

*früte, «d 

*treite 

*irwite 

4tieeO *iwite 

trote " ©  =* S 

“trwète a Ni 
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â` 
WO ee. af 

wë 

*haid (où le mot est transcrit par erreur 

heti). L'expr. *hêti come ine (one) t. est dans 

le DL, dans REM., Gloss. et chez SCIUS. — 
Dér.: “tretitelé, arch., truité (couleur) REM., 

Gloss. — Ajouter, d’après PIRS., *guèrdin truite 
(Maréchal): probabl' ‘gredin’, inc. dans ce 
sens FEW 16, 54ab gredich. — Les truites 
viennent frayer dans nos rivières. En marge de 

la q. 578, l'EH a relevé le verbe “frouyi, 
à l'ind. pr. 3 pp. “les truites “fròyèr, et le 
dër. *fróyáhe période ou les truites fraient Ve 

34. La q. 573 «poisson» fournit le déverbal 
*froye (“al m dès pèchons) B 27. Pour le v. et 
le subst. déverbal, v. FEW 3, 782b fricare 

(sens 8); pour le subst. dér. en '-aise', v. ibid. 

783a. — Pour 'blanche truite' ombre, v. not. 

119, sous 13°. La q. 592 a relevé par ailleurs le 
nom de deux variétés de truites: 1° arc-an-cièl 
B 22; Ne 49, adaptation du nom fr. de la 
truite d'élevage. Autres mentions sous FEW 
25, 131a arcus; 2° *fariyo B 22, du nom fr. 
de la truite de riviére. — L'expression “one 
viye trüte une vieille dévergondée Na '20 est 
peut-étre rattachée secondairement à tructa, 
mais a pour étymon un hypocoristique de 
Gertrude; v. la documentation du FEW 17, 

374b Trude (formes en u et u brefs). 

115. SAUMON 

Q. G. 580 «saumon». 

'saumon' est assez larg! connu, méme en des | 4; Ma 20, 29, 53; B 2-9, '14, 15, 16, 22, 23 | ën 

L 61 | -à, Ve 37, 39, 42 | samò, -d- D 30, 34, 

64; W 1, 10, 30; H 1, 2, 37, 38, 39, 46, 50; L 

45, 106, 113, 116; Ma 2-19, 24, 40, 42; B 12 | 

-å W 13 |-a, W 59 | -än W 63 | sòmò A 37 
(«connu en boîte»); Ph 42; H 67; L 1, 2, 7, 29, 

lieux où le saumon n'a jamais été pêché. 

O FEW 11, 105a salmò. 

*sámon, -à-, -ò-...: samò H 21, 27, 28; L 

85, 87; Ve 31, 35, 38, 40, 41, 44, 47; My 1, 2, 
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39, 114 | -ô" Ve 2, 6 | -ôn Ve 1 | sómó To 24; 
Th 25, 53; Ni 85; D 68; L '32, 66, 101; Ma 43; 
Ne 26 | -óy Mo 44 | sómó No 1, 2; To 7, 13, 
48; A 7, 28; Mo 1; S 6-13; Ch 4, 16, 43, 72; 
Th 14, 24, 29-46, 54, 64, 73, 82; Ni 6-17, 33, 
36, 39, 61, 93, '102, 107, 112; Na (lac. 19, 23, 
84, 107, 135); Ph 6, 16-37, 53-86; Ar; D 7, 15, 
36-58, 72-136; H 8, '39 (v. sà-), 69; L 19; Ma 
1, 35, 36; B 24, 28-33; Ne 4, 11, 15-24, 43, 44, 
49, 51, 60, 63, 69; Vi 2, 6, 13, 18, 25, 27, '36, 
37-46 | -ó* Ve 24 | -öy L 94 | -ó, A 12; Vi '21| 
-òy Vi 22 | -å No 3; Ar 2 | -à. Ne 76; Vi 16 | 
-d, A 44 | 40 To 73, 78 | 4,0 To 39 | -éó To 99 
| -é^; To 94 | -è To ï | -àw To 21. 

! A Ne 24, le mot s'applique à une *grosse 
trüte sòmonéye. Autre dér.: 'saumoneuse', dans 
“trelite sämoneüse B 11 (d'une grosse truite: 

255 

*élle èst duv'mi s.), 16, 22. Aj. DELM. sau- 
moneuse saumonée (truite). Les deux dér. 
sont mentionnés FEW 11, 105b. — Ajouter 
*ücrawe, *an-, dont les sens sont: 1° ‘femelle 
du saumon' (G, F) DL; 2” 'saumon, male ou 
femelle, après le fra DEL FEW 24, 544b 
ancorago; — *élon jeune saumon DL, bien 
classé FEW 24, 284a ala. D faut probabl' 
rapprocher de cette attestation: *áyon Ve 40 
(Coo, L. Paquay) que le tém. définit par 
«espèce de truite saumonée»; *éyon Ve 40 
(sans définition, q. 592 «autres poissons»). 
Noter que ayon, ailon (DEFR., Faune) et *élon 
(DL) sont insérés FEW 21, 247b (avec avion, 
qui doit avoir une autre origine; comp not. 9 
AIGUILLON, A); — *spit ré jeune saumon, litté- 
ral! 'espitereau', inséré FEW 17, 182b spit- 
ten, d'aprés FELLER, Notes 218 (dér. en 
-ariciu). Autre sens du t.: v. not, 148, n. 3. 

116. BROCHET 

Q. G. 579 «il péche au brochet». 

"brochet" comme en fr. 

© BRUN., Eng. 1238; FEW 1, 547a broc- 
cus (sous 15). 

A. 1. a. *brotchét ...: brócé To 73 (-ó-); Ch 
33, 61, 72; Th 53; Ni 17, 20, 28, 61, 85, 93- 
112; Na 1, 6, '20, 22-107, 112-130; Ph 6-61, 
81-86; Ar; D 7, 15, 30-84, 101-120, 136; W 1- 
30, 59, 63; H (lac. 68); L (lac. 4, 14, 35); Ve 1, 
24, 26, 37-40, 42; My 1, 2, 4; Ma (e 42; -s$- 
35); B 2, '3, 4, 6-23, 28, 30; Ne 4, 11, 15-26, 
43, 47-76; Vi | -æ Ni 11; Ph 79; D 132; Ma 42 
|| b. *brókét: brókè To 2 || c. *brochét.. 
bròsè passim! | -e To 1, 58; Mo 9; S 13; Ni L | 
-é A 55 | -é A 37, 50, '52 | -è, -ê A 1, 7, 28, 44 
| brosè To 6, 13 | -è No 2 | -e No 3 |-2 A 12 
(inc. selon une autre enq.) | bròje To 78 | bröšè 
To 28 | bròsè To 2, 13, 73 | -e No 1; To 24, 48 
| brále To 94. 

2. *broch'ton?: bróstó Mo 20 (seule rép.)?. 

! Pas de rép. pour les pts suiv.: To 37, 43; 

A 2, 12 (une des deux enq.), 60; Mo 17, 44; S 
6, 37; Ni 2, 6, 19, 26, 45, 72, 80, 90; Na 19; D 
25, 96; W 3, 35, 66; Ve 6, 8, 31-35, 41, 44, 47; 
My 3, 6; B 5; Ne 14, 32. 

? En général ‘jeune brochet'; v., par ex. 
Mass., LiËG. *brotch'ton et FEW, Le. 

3 Nom plaisant du brochet: *béc-dé-cane 
Dasc., Péche. Sens relevé pour la Bresse lou- 
hannaise par FEW 1, 309a. — Autres noms du 
brocheton: 1° +bètchèt DL, de méme formation 
que 'brochet': comp. afr. mfr. bécher brochet, 
FEW 1, 309a beccus; = 2° *bétch'tà DL, 
probabl' formation plaisante à partir du pré- 
cédent (liég. *bétch'ter bégayer, FEW 15/1, 
86a *beggen, ayant un dér. en -å bègue) ou 
bien dér. en '-ard' de “bètch'ter mordiller à 
l'hameçon, à insérer FEW 1, 307a beccus; 
— 3° *pougnárd DFL; le mot désignerait aussi 
le jeune barbeau (DEFR., Faune). V. FEW 9, 
512b *pügnalis; le sens '(jeune) brochet’ est 
connu en Bresse, dans le Centre et l'a été en 
fr. (1791—1874); — 4° *cigáre Dasc., Pêche. 
Sens inc. de FEW 20, 85a zicar. 
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117. LAMPROIE MARINE et LAMPROIE FLUVIATILE 

Q. G. 590 «lamproie; lamprillon». 

La lamproie marine et la lamproie fluviatile 
passent la plus grande partie de leur existence 

en mer et remontent les cours d'eau pour 
frayer en eau douce. Au moment de l'enq., la 

premiére avait déjà disparu du bassin mosan, 
et la seconde était trés menacée; les deux 
espèces sont aujourd'hui éteintes en Wallo- 
nie!. Le nom w. de la lamproie est */amprôye 
(var. tampréye), parfois '(anguille à, bête à) 

sept trous’. Les larves (ammocètes), qui vivent 
deux à cinq ans dans les ruisseaux avant de 

redescendre vers la mer, sont appelés *wér- 

bias, *aw bës, 

A.? Ï. a. *lampróye, -oye, -ouye ...: lapròy 
Th 72; Na 99, 101; Ph 16, 53, [69]; D 15 (/ó-), 

[58]. [64], 81, 84, [110], 120, 136; H 2, 37, [69]; 
L 43, 113, 116; Ve 38, 40; My 2; Ma 1 (lé-), 9, 

20, 24, [40], 42-46, [51], 53; B 7-15, 21; Ne 4- 

11, 15, [16], 23, 24, 33 (?), 44, 51, 69; Vi 6, 8, 

13, 16, 18, 25 | -öy Na 109; Ar 1, 2; D 94 | -óy 

D [36]; Ne 32 | -òy Ph 79; D 101 | -uy Ne 47 | 
-prwé Na 116 (?) || b. *lampreüte, -eunte: /à- 
prët Ve 40 (J. Eubelen) | -ët Ve 44. 

IL *ampróye, -oye: apròy H 8; L 1 (C. 
Déom), 66, 85, 101 | -òy Ph [69], 81. 

B |. *anwile a siét' trés: awil a syèt trè, 

To 39 || 2. a. *biéte a sièt tròs: byèt a syè trò 
To 99.11 *biésse a si [six] tròs: byès a si trò W 

63 (= Y || 3. *sét'-trós: sèt trò L ‘16 (J. 
Lejeune). 

! La lamproie marine doit avoir disparu du 
bassin de la Meuse entre 1920 et 1935; elle a 
subsisté plus longtemps dans le bassin de l'Es- 
caut. L'extinction de la lamproie fluviatile est 
récente. La construction de grands barrages, 
en empèchant la remontée de ces poissons, a 

provoqué leur disparition. V. PHILIPPART, 

Protégeons nos poissons, 25-28. 
2 FEW 5, 146b lampréda. — Présenta- 

tion: aux pts en italique, le mot n'a été donné 

qu'a la q. 591 «lamproie de rivière» (v. la not. 

suivante); les pts entre crochets ne connaissent 

"lamproie' qu'au sens fig. (v. ci-dessous). — 

Altérations: 1° il est probable que la finale ër 
est altérée de *-æy: comp. seta > lieg. *sóye 
soie à coudre (traitement comparable à celui 
de *lampróye), mais *seáye soie de porc (ana- 

logue à “+lampretiye, d'où -eüte). Au passage 
-£y ët, comp. l'évolution -é(y) > -és dans 
liég. *cleüse claie (lat. cléta), *reüse espèce 
de filet ou partie d'un filet (lat. rete), 
*pareüse paroi (pariéte > paréte)et l'évo- 

lution -ér (Core) > -ét dans liég. * tchésseüte 
mèche de fouet (captiare + -Gria) et 
*tchéteüte (captôria); — 2? lä- > à- suite à 

la déglutination de l'art. défini. — Sens figu- 

rés: ‘femme indolente, nonchalante’ D 36, 64, 
84; Ma 51; B 21 (Roum.); Ne 4 (“one grande 

^), 11, 15 (synon. *dórlin.ne, *cánóye), 16, 

23, 24 (synon. *can.nóye, *lólóye); 'femme 

négligente' B 9; “femme paresseuse D 110 

(*ène grande =); Ne 32; “femme sale, fai- 

néante' Ar 1; ‘femme sale, négligée' Ma 40; 

‘femme de mauvaise vie D 58; H 69. Injure: 
Ph 69 (pour qqn qui n'est pas courageux, qui 

est mou); mòssite ~! Ma 9. V. aussi Mass. 

‘femme lente, sans énergie, nonchalante’, SIG. 

*lampróye, seul‘ fig. femme sans habileté, 
sans adresse, sans grâce. 

3 De chaque côté de la tête de la lamproie, 
derrière l'œil, s'ouvrent sept orifices bran- 
chiaux. V. aussi DAsc., Pêche *viér à sèt trôs 
lamproie de rivière. — Porter le t. B, 1 FEW 

24, 567b anguilla ou, avec les t. 2 et 3, 13/1, 

231b *traucum. 
* Réponse douteuse: 'anguille de cheval": 

agiy dè čfó Ph 86. — L'ammocète (q. 590 
«lamprillon»), qui sert parfois d'appát, s'ap- 
pelle: 1° *wérbia: wèrbya H 1, 42; -à H 37. V. 

aussi nam. * warbia lamprillon, FEW 21, 250a. 

Ce mot est fréquent pour toute espèce de 

larve; v. not. 128 VER BLANC DU HANNETON, C; 

134 HYPODERME DU BŒUF, D. Ajouter le sens 
"Tampon" FEW 17, 561a “werbel; — 

2° *aw'hé: awhè L 66 (= jeune lamproie). Le 

mème t. lexical désigne la jeune anguille; v. 

not. 106, ADD.; — 3° +lamprilion:: läprilyô 

Na 109; — 4° certains l'appellent "troue-pierre', 

mot qui désigne d'abord la petite lamproie ou 
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motivé par le fait que l'ammocète est aveugle. 
appellations, il faut probabl' joindre BALLE | Comp. ‘borgne ver orvet (reptile que l'on 
*bógne viér lamproie, littéral! "borgne ver’, répute, à tort, aveugle), not. 97, B, 2. 

118. PETITE LAMPROIE ou LAMPROIE DE PLANER 

Q. G. 591 «lamproie de ruisseau (sartouille, troue-pierre)». 

Contra aux deux grandes lamproies (v. 
not. 117), la lamproie de Planer, qui ressemble 
a une petite lamproie de rivière, habite les 
ruisseaux pendant toute son existence. La for- 
mulation de la q. ne facilite pas la détermina- 
tion du sens des mots recueillis, car les noms 
les plus fréquents de la petite lamproie, 'troue- 
pierre" et 'troue-pied', s'appliquent aussi au 
triton, et par extension au lézard, ainsi qu'a 
divers insectes aquatiques. L'élargissement du 
sens des deux mots (qui s'observe aussi pour 
le gaum. *sartouye) doit être lié a la crainte 
globale qu'inspirent des animaux mal connus 
vivant en milieu aquatique !. 

A.? 1. "petite lamproie": pitit l. D 94, 120. 
2. "lamproie de ri": l. di ri D 101 (2?) || '1. de 

ruisseau": /. di riyé Ma 20. 
3. a. *lamproüle: /äprül Ne 14 (seul' fig.) || 

b. *amproüle: âpral Ne 26. 
B. 1. a. *trawe-pire...: traw pir Ni 17 

(masc.); H 8; L 1 (C. Déom), ‘32, 66 | --- pir 
D 94; L 19 | --- pyér Ne 49 || b. *médje-piére: 
mèg pyér Vi 16 (petite lamproie, amorce pour 
la pêche) || c. *mougneü d' piére: marié t pyèr 
B 33. 

2. a. *trawe-pi...: traw pi Ni 85; Na 44, 
107 («petit animal aquatique qui ressemble à 
une sangsue ou à une petite anguille» [ammo- 
cète]), 109, 112, 127; D 68, 84 (= 7), 120; H 8, 
53, 69 (tráw); H 39, 53; L 87; Ma 2, 24, 51 
(petite lamproie); B 4 (lamproie de riviére; pti 
^ lamproie de ruisseau), 7, 11, 12, '14, 21 
(petite lamproie), 22 (lamproie de ruisseau), 
30; Ne 11 (= ?) | --- pi Ni 19, 20 (sauf Ard:), 
90 | --- pi Ni '5 (2), 93, 98; Ph 79; D 25; W 63 
(l b. "clawe-pi [l'cloue-p.']: klaw pr D 15. 

C.* *sartouye, -souye: sartuy Vi 13, 35, 37, 
47 | -suy Vi 38. 

D. ‘ver d'eau’: vèr d yo Th 545. 

! On conserve dans le tableau les mentions 
définies par ‘lamproie’ (ou accompagnées d'une 
explication permettant l'identification de la 
lamproie) et celles qui ne sont pas définies; les 
mots définis par ‘lézard’, 'salamandre' et 
'espéce d'insecte` ont été portés aux not. 96, 
98 et 156. — V, aussi not. 101 TÈTARD, n. 17. 

? Pour "lamproie', v. la not. précédente; on 
se reportera aussi à cette not. pour les pts ou 
'L' n'a été donné qu'à la q. 591. — Le t. 
*lamproüle est un dér. en '-euille' à partir du 
théme */ampr- extrait de */ampróye; à porter 
FEW 5, 147a lamprèda. Pour /à- > à-, v. 
not. 117, n. 2. — Sens fig.: ‘femme indolente’ 
Ne l4 (— *can.nóye, *lólóye). 

3 Propr! 'troue-pierre' (la), ‘mange ---" (b), 
‘mangeur de ---' (c); 'troue-pied' (2a) et altéra- 
tion 'cloue---' (b), tous masc. V. FEW 13/2, 
231b *traucum (la, 2a) et porter les t. 1, b-c 
FEW 6/1, 171b et 174b mandicare. Le 
type l a peut-être été suggéré par le mode de 
nutrition de la lamproie: avant l'âge adulte 
(où elle ne se nourrit plus), elle ingère en effet 
des organismes microscopiques qu'elle trouve 
en fouillant le fond grâce à sa bouche en 
forme de ventouse. Le type 2 est lié à la 
croyance que la lamproie de ruisseau troue les 
pieds des baigneurs; la même crainte existe 
pour les insectes aquatiques appelés “troue- 
pied". V. notam' DL, Copr., Depp Nop et 
BALLE, qui ajoute la forme * tráwe-pi. 

+ V. Li£G. *sartouye lamproie de ruisseau, 
et comp. Gloss. S'-Lég, id. triton ou salamandre 
(synon. *agayan), avec la méme confusion que 
pour 'troue-pierre! (v. n. l). — Les formes 
gaumaises sont altérées de “sept-ceils' (les «yeux» 
référant aux orifices branchiaux du poisson; 
comp. 'sept-trous', not. 117, B); on les clas- 
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sera auprès de Troyes, Chablis, HMarne 

satouille, FEW 7, 314b ócülus. 
5 Ajouter LÉON., PiRs. *prike petite lam- | 
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proie d'eau douce (à Namur); FEW 16, 650a, 

mnéerl. pricke. 

119. AUTRES POISSONS 

Q. G. 592 «ablette; autres poissons (que vous connaissez)» 4. 

1? Perche. 
1. *pitche, -é-, *piétche, *pèrke? ...: pic D 

64; H ‘39, 67 (*éle pont [point]; *èlle a dès 

pontchas [piquants; v. not. 48, B, 3] so li scrène 

[échine]; L 2, 113; Ma 4, 9 (ou *pércot) | péi 

H 27, 28, 38, ‘42 | pyéé Na 1, 79, 84; Ar 1; D 
38, 94; H 37 | pèrk Th 24 (et *pèrcot). 

2. *pércot, At, *piércot? ...: pèrkò A 28; S 
1 (ou pyèr-), 37; Ch 16, 26, 28, 43, 61; Th 24; 

Ni 90, '102; Na 1 (perche buissonniére), 6 

(tout petit poisson de ruisseau), 79 (perche 

goujonniére*; v. 2°), 107, 109 (pèr-, ou *spi- 

noke, -oche: épinoche); Ph 16 (épinoche); D 

120 (petit poisson à gueule trés étroite d'une 

quinzaine de cm); W 1 («un ~ dans l'étang 

du château»): Ve 40 (Coo, L. Paquay); Ma 9| 

-0 Mo 1, 23; Ni 1; Ma 24 | -6 A 1, 50, '52 | -éj 

To 27 |-é; To 1 | -iu To 39 | -&, To 78 (per) | 

pyérkó S 1 (ou pèr-) | -o A 60 | pyérkó To 995, 

2» Grémille (ou perche goujonniére [p.g.D. 

A. *odji, *lodji, *órlodji ... A: 0g? Na 1, 79 

(ou /ó-); H 27 (et Chokier, H. Gorrissen); L 1 

(ou òrlò-, qqfs lò-, H. Simon) | -i Na 30 | lògi 

Na 79, 84 (ou érlè: p.g.); H 1 (p.g.); L 1; Ma 
9 («le ~ a les kak A de la perche et la 

gueule du chabot») | -? H 28, 37 (p.g.), 38 

(“dès p'tits ~ po amwéce) | órlógi Na 84, 107; 

H ‘42; L 113 (p.g); Ma 4 (p.g.) | -i H ̂ 28. 

B. *róy' d'éwe: róy dën Na 30. 

3 Épinoche. 
A." +(è)spinoke, -oche, -otche ...: spinòk A 

7; Mo 58; S 1, 37 (mase.); Ch 16, 28, 33, 43 

(masc.); Ni 1, 90 (ès-), 102; Na 22 (poisson de 

ruisseau que les enfants péchent en avril-mai), 

109 (ou -6ÿ, synon. *pércot) | spé- Ni 19, 20, 

61, 80 (v. *rodje-bétch), 98 | spérnók Ni 6, '9, 

85 (petit poisson) | | sépénrók Ni 17 | èpinòk A 

1; Mo 1, 20, 23, 41 («epi-» G. Delattre) | épi- 

A ‘18, 28 | -ők To 99 | épénòk No 2, 3; To 6, 
37 (-pé-), 78 (-ok) | -ñyôk No l | spinòf Mo 9: 

Na 19, 30, 109 (v. -òk) | spénôë Ni 2. 

B.? *stikét, A: stikè L 2 (épinoche), 7 (id.), 
"8 (espèce de tout petit poisson) | -ë L 4. 

C 10 *coürdouni: kdirdaini Vi 37, 
D. (mâle en parure de noce!!) a. *rodje- 

bètch: ròg bèč Ni 80 (mâle de l'épinoche) || 
b. *rouchés-malétes: rusé malèt A 44 (épi- 
noche) || c. *rodje cok: ròč kòk Na 6 (deux 

épines sur le dos; long de 5-6 cm)!?. 
va Lotte de rivière: *bourbote !?: barbòt To 

= ?, 27 (barbeau?) 37 (= ?) 39 (fin 
di à grosse tête [confusion avec la loche?)), 
78 (-bot ou -lat? [graphie douteuse]; poisson 
rond qui se cache sous les pierres), 9914. 

5* Loche. 
A.!'5 *mostéye, -&ye...: mòstèy Ni 28 (loche), 

80 (-éy), 98, ‘102; Na 6 (à grosse tète; long de 

9-10 cm), 23, 84; W 1 (loche), 66 (-éy; épi- 
noche; H 1; L 43 (rèy? H. Stas), 113 

(loche); Ve 31 (-éy, qqfs -kéy: loche, petit 
poisson barbu qui se trouve au fond de nos 
riviéres), 40 (loche; id. à Coo, espèce de cha- 
bot, L. Paquay); My 4; Ma 9, 36 (petit pois- 
son qui se tient dans les pierres: épinoche?), 
39 (-ay); B 4 (loche franche) | -ey Ni 17 | -áy 
Ni 6, '9 | mòstèy L ‘32 (ou parfois môstik La? 
J.H.) | móstéy My 1 (J. Dombret) | mus- Na 
109 (lache). 

B.16 1. *lotche, *loke...: Joé Th 72; Ma 51 
(v. lòcèt); B 28 (id.); Ne 9 (petit poisson 

tacheté et barbu), 11, ‘22, ‘23, 24, 26 (plus 

long que le *grévi [vairon], avec de plus grandes 

nageoires), 31, 32, 43, 47, 51, 60, 69, 76 

(espèce de poisson comme l'anguille); Vi 27, 

'36, 37 | lòt, lòk S 29 | lòk A 7 (loche, petit 
poisson gris qu'on prend avec une fourchette 

sous les pierres), 12 (poisson disparu, parce 

que les eaux sont contaminées); Mo 58; Ch 

33; Ph 16, 45 (loche). 
2. *lotchéte: /òcèt Ma 51; B 21 (un peu plus 

long que le vairon), 22, 28 (disparu), 33 (petit 

poisson barbu); Vi 35 (petit poisson blanc). 
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C. *kérliche!": kèr/lis To 99 (loche, poisson 
ressemblant à l'anguille servant de barométre). 

6° Tanche: *tintche, -che, ke, *tanche!* ...: 
tèc Ch 16, 26, 28, 33, 43; Th 24; Ni 1, 98; Na 
30, 109; Ph 45; D 38, 64, 73; H 38, 39; L 19; 
Ma 9 | té$ A 50 | tèk To 78, 99; S 37 | tas A 1, 
7; Ne 4, 31 | tès To 73. 

7? Vandoise. 
A. “réyon, *régnon: v. not. 111 GARDON, 

ADD. 
B.'? *vindwése, *van-... -áse, -ase: vèdwès 

Na 1, 79 | vē- L 66 (grosse ablette) | -às Na 84; 
D 64, 136; Ma 9 (espéce d'ablette grosse et 
large; on les appelle aussi *grantés dames M. 
Liégeois) | -as Vi 8, 43. 

8° Ide mélanotte: *wéne: v. not. 107 CHE- 
VESNE, n. 3. 
9 Barbeau. 
A.?9 1. *bárbé, -ia, *bar-...: barbe H '39 | 

bòrbè H 67 | bürbya Th 24 (et -byò) | barbè H 
“28; L 1; Ve 38, 40 (Coo); Ma 9, 24 | -ë B 12, 
15 | -e [et] Ma 4 | -Æ D 101; Ma 42, 51, 53; 
Ne 51, 69 (ou -é); Vi 6, 8 | -é D 136; Ne 57, 
69; Vi 13 | - Vi 43 | barbó To 73 | bar- Na 
109. 

2. *bárb(i)yon, -à-, -a-...: barbyò Th 24 | 
bärbiyà Na 79 (barbeau); H 27 (-bé-) | bår- H 
37 (-bi-), 38 | -bélyó H '39 | barbiyó Na 1, 84 
(barbillon), 127; Ar 1; D 7, 38; H ‘42, 

B. “écaleiut...?!: ékalé, To 1 (gros poisson 
de rivière comme la carpe) | ekalò To 27 
(poisson plat comme le brème). 

10° Brême. 
A.?? 1. *brâme, -an-, -a-, -è-, -in-...: brüm 

S 6; Na 84; H 27, 28; L 87 | bràm To 78; H 
37, 38, ‘39, 42 | bròn Na 1, 79 (et brónét) | 
brüm To 99 | brâ.m To 27 (ou -é.-) | bra'm Ni 
1 | bram To 39; S 37; Ch 16; Th 24 | bràm S 
36 | brem A 60; Mo 1, 23; Ch 26 | brè.m To 27 
(v. -d.-) | brèm A '52 (-é-); Ch 43 | brèm Vi 43 | 
brém S 29; Ch 28. 

2. *brónéte, *bréméte: brònèt Na 79 | brèmet 
Ch 26. 

11? Carpe. 
A.?3 1. “carpe, -à-: karp No 3; To 2, 48 

(-pà); A 12,18; Mo 64; S 1, 6; Ch 16, 26; Th 
62 (~ al leune, «parce qu'elle est ronde» [cf. 
n. 24]); Ni 20 (Ard.), 98; Na 6, 116; D 38; W 
1,63; H 27; L 4, 87; My 1, 4; Ne 63 | kärp A 
7; Ch 61; Na 109; Ne 31, 57. 

2. *carpéte: karpet Ch 267+, 
12? Saumon de fontaine: *sámon d' fon- 

tin.ne?*: samò t fòtèn B 22. 
13? Ombre commun. 
A.7 tombe: óp H 67; Ve 38 (?), 40 («ombre 

chevalier» [par confusion entre ombre et omble 
chevalier], et Coo); Ma 19, 53; B 2, 22. 
B. *blanke treüte: blak træt L 113 (ombre 

commun). 
14* Poissons dont l'identification est incer- 

taine. 
A.28 *trézéye, “crwèzéye: trézéy Na 79 

(sorte d'ablette tenant de la rousse [gardon]) | 
krwézéy Na 84 (demi rousse [gardon], demi 
ablette). 

B.? *churbék: furbèk Th 25 (sorte de pois- 
son; c'est aussi la musaraigne). 

C.3? *bláns-yeüs: hië zyé To 78?!. 

! On a procédé ici comme pour la not. 92 
AUTRES OISEAUX et rencontré des difficultés du 
méme ordre; se reporter à la n. 1 de cette not. 
— On ajoute aux rép. de la q. 592 des rép. 
obtenues à qqs autres q. concernant les pois- 
sons; les pts concernés figurent en italique 
dans le tableau. 

? DL “pitche, Pirs. et LÉON. *piétche, 
HAUST, Chestr. *pértche (Goff.), BAL, Copp. 
“pèrke. FEW 8, 216a pèrca. 

3 Au sens ‘petite perche’, v. DL *pércot 
(emprunt du rouchi [corriger FEW 8, 216a: 
piércot]; comp. l'indigène “pitchète, n. 5), LÉON 
et Pirs. id, BALLE id. «petite perche; épi- 
noche»; au sens ‘perche’, v. DEPR.-NopP. et 
Dasc., Pêche, CARL.', Copp., BAL, DELM,, 
SIG., etc. *pércot. — Expr.: “yeux de percot': 
tis d' pércot S 37, yeux ternes, sans éclat, à 
comp. avec Copp. et DEPR.-NoP. id. yeux 
exorbités, — V. aussi sous 14°, C. 

^ Même sens dans Boxus, Animaux pour 
Profondeville [Na '113]. 

“ Ajouter DL “pitchète petite perche (à 
comp. avec *pércot, ci-dessus, n. 3), MASS. et 
LiéG. *pértchéte perche. — V. encore Dasc., 
Péche * pércholéye, * pérso-, “pèrce-orèye perche- 
soleil (emprunt et altérations du mot fr.); 
ajouter le t. FEW 8, 216b. 

“ DL *lodji, “odji, *órlodji grémille, perche 
goujonnière, Pirs. *odji poisson couvert de 
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bave, grémille, perche goujonnière, LÉON. *ou- 
dji (Maréchal, pour Namur) grémille, perche 

goujonnière, Boxus, Animaux “odji (Rivière 

[D '5]), Derr., Faune “odji, *órlodji (sans loca- 

lisation). A ces formes, il faut probabl' ajouter 

*rodji, synon. “rwa (v. n. 7), défini par «rou- 

get» [?] S 37. — Étym. inc.: le mot figure 
FEW 21, 248b (formes belgo-romanes, et 

Fumay odyi BRUN. 1238, Mézières ogi, ogier 

Blanch.). 
7 Comp. trwa grémille dans Dasc., Pêche 

et trwa, synon. *rodji «rouget» S 37. — Autre 

sens de ‘roi d'eau’: ‘martin-pêcheur’ (not. 79, 

C, 2). 
8 FEW 12, 179a spina, ou on pourrait 

ajouter BAL, CARL.' *spinoke, Copp. “èspi- 
noke, SiG. id. (à comp. a DELM. “épinoke 
inséré FEW, Lc.), Maps *épénoke (ou -nioke, 

cf. FEW, Lc), REN. épinôke, etc. — Non 

relevés par l'EH: *spiná (G, F); littéral' 'épi- 
nard’; *spinéte (L, Trembleur [L 43]), littéral' 
“ette'; *spineüs (H. Simon), 'épineux', tous 

trois dans DL. Le premier devrait étre classé 
FEW, /.c., à la suite de frm. épinard épinoche 
(1864); le second ne doit pas être séparé de 
Loirèl. épinette; le troisième sera ajouté à la 
suite de frm. épineux, 179b. 

9 V. DL tstiké (Glons [L 7]; comp. aux 

données de l'EH) et PALMAERS, Faune Geer 
+stikèt (sans localisation). — Le mot s'insère- 
rait bien FEW 17, 233a * stikkan; l'appella- 
tion “estiquet, -eau' serait, comme les dér: 
d'épine’ (v. n. 8), motivée par les trois rayons 

épineux que l'épinoche porte à la place de la 
nageoire dorsale. 

10 V, FEW 2/2, 1182b Cordüba (Metz) 

et ROLLAND, Faune 3, 174, qui explique: «[...] 

les arètes [lire: rayons épineux; v. n. 9] sont 

comparées à des alénes». 
!! En période de reproduction, le mále, 

normal' argenté, a le ventre rouge jusqu'à la 
bouche. Les appellations 'rouge-bec'", 'rouges- 
mallettes' (pour 'mallette' jabot, ete., v. not. 

12, C, 2) et 'rouge coq' s'expliquent par cette 

livrée particulière. On ajoutera Dasc., Pêche 
*roüdje-gordje épinoche en parure de noce. 

12 C'est peut-être ici que devraient figurer: 

1° *iridèle, *iri- W 3 (durée de i variant selon 

les notations de J.H.), défini par “épinoche'; 
l'appellation n'est confirmée par aucun lexi- 
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que. Étym.?; — 2° *cou-d'awéye Ma 42, lit- 

téral' 'cul-d'aiguille, à comp. avec DEFR., 

Faune: «quoue ['queue'?] d'awèye (Luxem- 

bourg) variété d'épinoche à queue lisse. Gaste- 

rosteus aculeatus, var. Leiurus Cuv.». V. not. 
109, E. 

13 La lotte, pratiquement disparue de nos 

rivières, est fréqu' confondue avec la loche. — 
V. REN. *bourbote lotte; femme petite et 

grosse. Le fr. et pic. *hourbote et le fr., w. et 
rouchi “harbote (forme non relevée par PEH) 

figurent FEW 1, 443a borvo- (la mention fr. 

barbote (dp. 13* s.) étant répetée 443b); au lieu 

de ‘lotte; loche (imprécision due à DEFR., 

Faune; v. les articles barbotte, boulotte, pâ- 

pioüle de cette source), on définira plutót: 

‘lotte; par confusion, loche’, 
14 Ajouter: 1? lotte’: ce type lexical sub- 

siste, semble-t-il, dans certaines var. de l'expr. 

"gras comme une loutre’ (> '--- comme une 

lotte', ainsi que '--- loche'): v. not. 30 et 

ADD.; — 2° *boulote DL, inséré FEW 5, 

424b lotta, à la suite de ‘lotte’, qu'il faudrait 

aussi rapprocher de l'adj. boulot, -ote qui a de 

l'embonpoint, FEW 1, 609b bulla: la lotte 

est de forme presque cylindrique. V. encore 

l'association des sens chez REN. (n. 13) et 
l'expr. ‘gros comme ---'; — 3° *popioüle (G, 
F) «barbotte, espèce de poisson de riviére, 
lotte commune ou loche franche» (à comp. 
avec DEFR., Faune «pápioüle»). FEW 9, 176b 
pópia ne connait le mot qu'au sens 'tétard'; 
v, not. 101, n. |, pour un commentaire sur 

l'étymologie de ce t. 
15 DL, Pirs. *mostéye loche, VILL. et SCIUS 

id. (comp. EH); FEW 6/3, 269b müstela. — 

Pour le trait! de la finale, comp. 'chandelle' 
(ALW 5, not. 56). 

16 FEW 5, 262b *leuka. V. encore “gras 
comme une 1." (not. 30, ADD.). 

17 FEW 16, 305a keerlijk (pour Douai). 
18 Noter les var. *tintche, *titche DL. FEW 

13/1, 337b tinca. — Il est probable que 

anam. teiche, FEW 21, 249b, correspond au 
méme type lexical (sous une var. dénasalisée 
téè). 

19 FEW 14, 471b *vindisia 2. — Le 
synon. enregistré à Ma 9 pourrait engager à 

rassembler les deux articles *vindisia du 

FEW. 
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20 FEW 1, 250b barbus, où on pourrait 
insérer DL “barbé barbeau, “barbiyon barbil- 
lon, BAL “barbia, -iyon, Pirs. “barbiyon (outre 
*barbau, FEW, Le.), Mass. *barbé, -bion, etc. 

?! V. FEW 17, 77a *skala et n. 3. — 
Expr.: "gras comme un *é.' To 1; comp. not. 
30, ADD. 

2? FEW 15/1, 235b *brahsima, ou on 
ajoutera les formes correspondant à "brémette' 
(v. Corp, *bramète petite bréme, Dasc., Pêche 
id.). — La var. *bróne (altérée de *bróme), 
dont dérive *brónéte, est confirmée par PIRS. 
*brame, * braune et LÉON. *braune. 

23 FEW 2/1, 398a carpa. — V. en outre 
Dasc., Péche *carpéte jeune carpe, DL *cár- 
pète, * cárpé, PIRS. *carpia, CARL." *cárpia. 

24 Ajouter aux formes relevées par l'enq.: 
1° «foüseresse carpe œuvée, carpe forciére», 
DEFR., Faune (sans localisation). Litteral' 
'fourseréce', de 'fourser' frayer, FEW 3, 788a 
*frictiare. V. FELLER, Notes 200 et comp. 
'fours(a)in! couvain (not. 100, B); — 2° *brou- 
hagne carpe sans laite et sans œufs, dans 
DEFR., Faune [adresse?], d'aprés BONHOMME, 
Pêche 235. Substantivation de “brehaing, 
-aigne' stérile; comp. les sens relevés FEW 1, 
242b *baraf (sous 1); — 3 «moldüse, mol- 
dusse carpe blanche ou batardée; poisson de 
rivière que les pêcheurs disent provenir d'une 
carpe commune Cyprinus carpio, et du caras- 
sin ou carpe à la lune [type relevé par EH à 
Th 62]. Cyprinopsis carassius», DEFR., Faune 
(sans localisation) et GRANDG. (d'aprés Simo- 
non, donc liég. mil. 19* s.). Étym.? 

25 Ajouter le t. FEW 11, 105b salmò. 
26 FEW 14, 25b ümbra (sans mentions 

w.) 
27 Ajouter le t, FEW 13/2, 325b tructaet 

v. BONHOMME, Pêche 254 et Derr., Faune s.v. 
*trüte. 

28 V, encore PIRS. *trèzéye, f, poisson 
d'eau douce dont le corps est couvert de lignes 
de différentes couleurs et Boxus, Animaux 
*trézéye, f., lamproie de rivière (Godinne [D 
120p, identification qui parait sujette à cau- 
tion. Les descriptions des tém. et de PIRS., 
ainsi que les lac. à la q. «vairon» pour les pts 
Na 79, 84, inviteraient à identifier le poisson 
désigné avec le vairon, dont l'aspect coloré 
justifie les appelations fr. 'vairon' et 'arlequin' 

(v. pour celle-ci, ROLLAND, Faune 3, 139 et 
FEW 16, 201b *Herle-King, et n. 3); le 
mot s'analyserait comme un sens dér. du t. 
‘cresée, quersée' espèce d'étoffe (rayée), FEW 
16, 314a kersey, bien attesté en w., et la 
forme de Na 84 résulterait d’une réinterpréta- 
tion en "croisée". 

2? Pour 'sur-bec' musaraigne, v. not. 46, C, 
2. — L'appellation doit désigner un poisson à 
gueule allongée. 

39 Littéral' "blancs-yeux', probabl' perche: 
comp. ‘yeux de percot' yeux ternes, sans éclat 
(ci-dessus, n. 3). 

31 Qqs poissons de mer (*péchons d’ mér 
Na 109): l” “raie': rey Ni 20 (Ard); — 
2° "morue": móri A 12; murūüy Mo 58. Noter 
la conservation en w. de var. en -/- (DL “mo- 
lowe, etc.), FEW 5, 436ab lücius; — 'cabil- 
laud': kabyó Mo 37 ("du =’). Comp. aux 
formes boraines répondant à 'chabot' (not. 
105); — 'stockfisch': stokfés Ni 20. Le mot est 
bien attesté en w.; v. FEW 17, 245a stok- 
visch; — 3? 'sardine': sardin Ni 20 (Ard.); — 
*sprok: sprók Ni 20 («esp. de sardine: flam. 
sproksen»). D'une var. dialectale sprok de 
mnéerl. sprot, cf. FEW 17, 191b (P. Swiggers); 
— 4° 'hareng': haré L 45; héré B 5; éré Th 24; 
Ni 20 (et Ard.); drëm To 2; arà" Mo 37. 
Autres formes w. dans FEW 16, 162b hå- 
ring; — S°'sauret': sóré Ni 19 (et expr.: 
*mégue come-on ^), 20 (et Ard.); -& A 12; 
sóré Mo 37; sóréy To 2; séré Vi '21 (et expr. 
*sétch comme in +). FEW 16, 161a soor; — 
*inglitégn: eglitén L 45. V. DL “inglitin (-glè- 
Verviers) hareng saur, sauret; FEW 21, 471b. 
A rattacher à Engle (FEW 15/1, 88), selon 
la proposition de Hausr, BTD 5, 1931, 174? 
— Le DL offre qqs autres mots dans le sens 
‘hareng saur: "bot hó (arch.; Verviers), FEW 
15/1, 231b boxhoren; — *flande. FEW 
15/2, 136b Flandern; — *bouscréngue: 
baiskré"k Ni 17 (sauret). V. CARL.? *boustréngue 
hareng saur (sans localisation). De flam. 
boksharing, connu sous des var. dialectales 
bokstring, bukstring (P. Swiggers); article à 
créer dans FEW. — La q. 592 reléve en outre: 
*brides dé chabòt: brit dé" sabò Mo 37 («filets 
d'un poisson [de mer, d'aprés le contexte]»). 
Litteral' "brides de sabot". 
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120. BOURDON (carte 70) 

Q. G. 481 «bourdon». 

Les noms de l'abeille et le vocabulaire 
technique de l'apiculture feront l'objet d'une 
étude approfondie dans un vol. ult. 

Le corps volumineux et velu du bourdon, 
jugé par comparaison avec celui de l'abeille, 
est à l'origine des noms dérivés de "mâle": 
le mieux représenté est *malton, qui couvre 
presque entiér' la moitié est du domaine. La 
plupart des autres mots sont formés à partir 
de radicaux onomatopéiques reproduisant un 
bruit sourd. 
On comparera la présente not. avec la not. 

20 BOURDONNER, et avec les not. 125 FRELON et 
127 HANNETON. 
En ADD. nid de bourdons (a) et espèces de 

bourdons (B). 

* ALF 1471; BRUN., Eng. 183; R. PINON, 
Le folklore et la dialectologie du bourdon en 
Wallonie (rs partie), DW 2, 1973, 43-82. 

A. 1. *mále: mal A 2 (Cyr. Rolland; v. 
"mon tone). 

2. *málot, At, "ma-...: malo Ph '78 (ma-), 
86; Ne 65 | -o Mo 79 | -ó Th 72, 73 | má*ló Mo 
44 | mälu Mo 642. 

3. *malon?: maló D 123, '129; Ne 51, 69. 
4. a. *maleton, *malton* ...: maltó A 7; S 

6; Ni 85 (gró ~), '97, 98, ‘102; Na 1-22, 23 
(«bourdon sauvage», v. *burton), 30, 49, 59, 
79-101, 112-129, 135; Ph 33, 53; Ar 1, 2 (ou 
-d); D 7-30, 36-40, 46 (mal-), 58-96, 110-120, 
132, 136; W 1, 21, 32, 35, 36, 45,752; H ...; 
L 1,7, 66, 87, 101-116; Ve "2, 31, 35-47; My 2- 
4; Ma 1-20, 24 (mál-), 29-53; B ...; Ne 4-44, 
49, 60; Vi 2, 16 (-à.), 35 | -ó^ Ve 24 | -ó^ Ne 16 
| -ó, Ve 26 | -ó"y Ve 1, 32; My 1, 4,6 | -åf Vi 
21, 22, 27 | -ó$ Vi 25 | -å H 8 (ou -ò selon 
enq.); Ne 76 | -ây W 59 | -à Ne 63; Vi 6,8 | -à. 
Ne 47 | -ap W 63; Vi 13 | -à, Vi 18 | 
«manton»$ [mantò] To ‘71 | lamtò"y5 Ve 34 || 
b. *manetone: mantón? A 2 (fem., J. Rolland). 

B." a. *bourdon ...: burdô No 1; To 13, 58, 
99: A 12, ^13, 28, 37-55; Mo 1-23, 41, 42, 58; 
5 1, 10-37; Ch...; Th ‘2, 5-64, 82; Ni 1, 11, 
33-39, 72, 90, 107, 112; Na 44, 130; Ph 6, 16, 
37, 42 (“fé [fo] ~*), 84; Ar 1; H2 (?); L 39 

(“fò — 9); Ni 57; Vi '36, 37, 47 | 40 To 73, 78 
| -ô To 27 | -8 Mo 37 | -é; To 94 | -ê To 1, 
39 || b. *bordon: bòrdò Ni 26, 45, 61, 80, 93; 
Na 23 (ou *rotia burton «bourdon des abeil- 
les»; v. A, 4). 

C.? *burton, “bèr...: burió Na 23 (dans 
*rotia ^: v. *bordon); W 13 (dù) | bèr-, bèr- 
Ni 2, 75, 6, 9, 17, 19, 28 ("gros ~) | bér- W 3. 
Din 1. a. *bru(w)an, *brou- ...: bruwë Na 

109; Ph 15, 45 | bruà Ch 72 | bruwa Na 69; Ph 
69 (-6) || b. *brouyon, broü-: brau Na 107 | 
brái- Ph 54, 61, 79, 81; D ‘141 (ou 2). 

2. *broüyár: bràyàr D '141 (?). 
E. *roudion, “ru-...: rug L 19 (aussi 

'grelot"), 45 | ru- W 66; L 29, '32 (id.). 
F. 1. *roubégn': rubèñ W 30, '42; L 35 

(ou -byò). 
2. *roubion, -oû-, *hou- ...: rubyó W '56; L 

35 (qqfs, ou -béñ) | rū- W 739 (-à); L 45 | har- 
L 45 (parfois, d'aprés d'autres tém.). 

G.'? a. *rilion: rilyô W 10 || b. *grilion: 
grilyó W '8. 

H.!“ *pétchon, -6: pécór L 94 | -ó L 43; Ve 
6, 8. 

1.55 'gros-cul': gró ku Vi 43, 46 | --- kù Ni 
20 | --- ké Vi 38 | --- ké Ni 1916. 

! Propr' "male" (1) et dér. en '-ot' (2), Toni 
(3), '-eton' (4a) et '-etonne' (b). V. FEW 6/1, 
426 mascülus, où on ajoutera 1 et 4b. 

? Sens dér. (connus dans une zone plus vaste 
que 'málot' bourdon): 'málot' bavard: bou- 
gon, et dér. verbal 'máloter' bavarder; bou- 
gonner...: DELM. *malot marmotteur, -ater 
marmotter, répliquer en boudant, SiG. *malot 
«babillard, bavard; censeur, qui réplique», 
-oter parler beaucoup; se plaindre, DEPR.- 
NoP. *maloter gronder, gourmander; bougon- 
ner, CARL.! id. bavarder, gronder. V. FEW, 
l.c. (mentions o.-w. et pic. de *málot' et dér.), 
ainsi que FEW 16, 509a mallot (mention 
montoise et de MarcheE.): le second article 
devrait étre intégré au premier. On y ajoutera 
BAL *malote, f., personne bougonne. 

3 BRUN., Lc. *malon; Aubry (duché de 
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Bouillon, 1792), cité par HAUST, Chestr., 

“malon bourdon, grosse mouche; bourbillon. 

On séparera le deuxième sens sous une entrée 
distincte: *malon plaie, ulcère appartient à la 
famille de malandria, FEW 6/1, 80b-8la; 

v. vol. ult. 
“ DL, REM, Gloss., ViLL., SCIUS, LÉON. 

Pirs., Haust, Chestr., Mass. *malton, Gloss. 

S'-Lég. id. (ou «maltot»: v. n. 5), LiG. "mal- 

tan. — Dér.: *maltouner bourdonner. V. not. 
20, J. 

“ Cf. Gloss. S'-Lég. «maltot», a transcrire 
plutôt *malto: -o résulte en effet de la dénasa- 
lisation de -ó, à la finale; comp. *skiro, var. de 

*skiron (not. 40 ÉCUREUIL). 
5 Altérations: / » n (mantò, -òn), altération 

fréquente, peut-étre favorisée ici par la pré- 
sence d'une voy. nasalisée (mantò), d'une 

cons. nasale (mantón); — maltó > lamtó par 
métathèse. 

7 Dër en on du rad. onom. *bürd-, 
FEW 1, 631b-632a. — En plusieurs pts, le 
mot est homonyme de 'bourdon' bâton, FEW 

1, 632b bürdo. 
# Confusion entre le bourdon et le faux- 

bourdon, male d'abeille. 
9 Ce t. pourrait être une var. du précédent 

(car, devant r, w peut résulter de a), mais il 

correspond littéral! à "breton', dér. en '-on' de 

"better? marmotter FEW 1, 539b brittus 

(Jodoigne bèrton). — Comp. le dér. "breton- 

ner: Pirs. “burtiner et LÉON “burtinè bre- 

douiller (ou on note le passage a i de la 

préton. interne, cf. *bordon bâton > -iner 
-onner), Corr. *beurtoné gronder, trouver a 

redire à tout, REN. “bèrtoner murmurer, mar- 

monner, maugréer..., Maps *bértóner [s.d. 

-ò-] bougonner, BOURG. *beurtoneü [s.d. -ë] 
rouspéter. — A Na 23 “rotia b., propr' froi- 

t-eau b.', glosé «bourdon des abeilles», s'ap- 

plique au faux-bourdon. 
19 Dér. de 'bruire' / 'bruyer' (lesquels 

connaissent une alternance vocalique u/æ: v. 

not. 20, n. 8) au moyen du suff. '-on' (qui se 
présente ici sous des timbres allant de -ó à -à: 
cf. not. 44 TAUPE, n. 3) et du suff. 'ard'. FEW 

10, 547b (t. 1), ou il faut porter les matériaux 

du FEW 21, 270a. — Le t. l est fréquent pour 
*hanneton': v. not. 127, C. 

11 Dér, en “illon' du rad. onom. rud-: v. 
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DL *roudion, *ru- grelot; (G) frelon, bourdon 

et FEW 10, 539b rud-; le mot est à biffer du 

vol. 21, 270a. Le timbre u de la var. *rudion 

est dû à la présence du r. — Expr.: “on 

roudion d' pavéye [de trottoir] homme ou 

femme qui s'attarde partout pour deviser L 
45, où *roudion peut être interprété par ‘bour- 

don" ou par ‘grelot’ (cf. DL, FEW, /.c.). 

12 Le FEW (10, 539b rud-, et commen- 

taire 540a) classe Bergilers “roubion à la suite 

de *roudion: la forme en -b- est expliquée par 

le crois' dès produits de rud- et de ceux de 
Robin (> 'robin' bélier, mouton, FEW 10, 

431b). — On pourrait aussi reconnaître en F 1 
et 2 des aboutissements directs de Robin 

('robin' et hypocoristique "robillon`); cf. note 

de J. LECHANTEUR, à par., à propos de *roubi- 

ner marteler, frapper, dér. de *robin marteau, 

maillet. — Il faut en tout cas rejeter la propo- 

sition de PINON, Le, 62-3 de rattacher les deux 

mots à *raubón: cette étymologie se heurte 
à des obstacles phonétiques insurmontables. 

— Altération: rubyô > ha- est analogue à 
raibiné > har, évolution expliquée par J. Le- 
chanteur comme l'effet de l'attraction de 

"Hubert? (w. * Houbért, -biè): on 'roubinait' en 

effet à l'occasion de la Saint-Hubert. 
13 Dér, en “illon' de flam. rul: proposition 

de Haust, acceptée par FEW 16, 743a. On 

notera que liég. *roulion grelot (dont “rilion 

pourrait être une var: «w > u > i sous 

l'influence du r) est classé sous rud- (FEW 
10, 539b), avec liég. *roudion bourdon; grelot; 

le 7 y est expliqué par l'influence de *róler 
(proposition de Haust). — La forme de W '8 

semble altérée d'après le fr. grillon. 
14 Littéral' “petillon" 1° aiguillon (not. 9, 

C, 2); 2° insecte portant un aiguillon. V. FEW 

8, 132b pèditum, qui mentionne Trembleur 

[L 43] *pétion frelon (non relevé par l'EH: cf. 

not. 125). 
15 Aj. le sens ‘bourdon’ FEW 2/2, 1507a 

cülus, et comp. 'rouge-cul'| "jaune ---', 

"blanc ---', qui désignent diverses espèces de 

bourdons (ADD., f). 

16 Réponses approximatives: 1? "guêpe" To 

2. 6; Na 109 ("grosse ="). A To 2, le mot 
serait masc. au sens ‘bourdon’; — 2° taon’ 

No 3; To 24, 28, 37 ("gros ~ nwarte tiète, lit- 

téral' "gros t. noire tête"; comp., pour la forme 



du déterminant, not. 69 MÉSANGE, ADD.); A 
“10, “18, “20, ‘52, 60. — Expr.: (d'un céliba- 
taire endurci) "7 fra come lès ta.ons, í motira 
avè l' mièl ô cu A 60. 

ADD. œ. Nid de bourdons. 
1. *malotiére', “mal'tire, *malotire: maltir L 

113 (3); malótir Ne 65; — 2. "malonnerie’. 
*maloun'ri(ye): malunri,, Ne 51; — 3. 'male- 
tonnière'. “maltonire, -tou-, -té-: maltónir Ma 
42; B 11, 12; ng B ‘3; -té- B 7; — 4. 'male- 
tonnerie'!. *malton'riye, -éye, -éye... -tou-: 
maltónriy D 136; H 69; Ne 4, '6, 11, 47, 63; 
-iy Ne 33; B 16; -èy D 64; ër: maltamriy Ne 
^22, '23, 24, 31, 43; -iy Ne 39. 

B. Espéces de bourdons. 
La classification populaire prend comme 

critére la coloration de l'abdomen (ou des 
derniers segments de l'abdomen) et distingue 
les «espèces» suivantes? : 

l. *rodje-cou W | (méchant?); L 1, 43; Ve 
8; — "rose? Vi 16 (méchant?); — *p'tit 
rous'^ Vi 22 (méchant?); — *rossé-cou B 7; — 
*rodje malton My 3; — *rossé --- My 3 
(différent du précédent?). 
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2. *djane-cou W 1; — djéne malton My 3. 
3. *blanc-cou L 1, '32, 43, 66; My 3; B 7; 

— *gris-cou L '32; — *moüni* Ve 8. 
4. *neür-cou L 1, 43, 61 (seule rép.), 66; B 

7; *nwér-cu Vi 16; — *neür malton My 3; 
*nwar --- Vi 22. 

! Pigs. *malton'riye nid de bourdons, 
LÉON. id. (ou *wéspiy'riye) bruit de guépier, 
HAUST, Chestr. "malton riye nid de bourdons. 

? L'absence d'autres précisions rend hasar- 
deuse l'identification d'espèces déterminées de 
bourdons. — V. cependant PINON, Le. 

3 De là *rossia bérton personne de mauvais 
caractère Ni 17. 

* Pour la forme de l'adj., comp. ‘ræs-cul' 
rouge-queue (not. 74, n. 3), et v., dans un vol. 
ult., l'extension de la var. rus, masc., roux. 

* Propr' 'meunier', parce que le corps est 
partiellement blanc. — Comp. 'meunier' es- 
péce de hanneton, not. 127, F. 

121. FOURMI (carte 71) 

Q. G. 419 «fourmi ...» et 1853 «la prairie est remplie de taupiniéres et de fourmiliéres» (rép. 
"nids de fourmis"). 

"fourmi' est connu dans une grande partie 
du domaine; a l'est, l'évolution du mot semble 
avoir été perturbée par le t. lexical désignant 
la taupinière (not. 45, A) et parfois, par exten- 
sion, la fourmiliére (not. 122, G). 

"fourmi" est évincé par 'fourmillon' dans le 
s.-gaum. et par 'compisse' et dér. dans une 
vaste zone centrale et dans une partie de la 
prov. de Luxembourg. La région de Verviers 
et le canton de My connaissent deux autres 
mots de la famille de "pisser". 
En ADD.: espéces de fourmis. Certains de 

ces noms d'espèces sont parfois devenus géné- 
riques. 

€ ALF 605; ALPic. 238; ALLR 192; BRUN. 
Enq. 733. 

A7 13 L a. *fourmije, -ije, -Gje, -ise, -i*...: 
furmis No 1, 2-3 (fwr-); To 1, 7, 13, 27-43, 48 

(43), “71 Ci), 73 (é3), 78, 94; A ‘13-18-20 
GIS); Mo 1, 9, 23, 41, 42, "57, 58, 79; S 1, 13- 
37; Th 72, 5, 14, 25, 43 (ou kupis), 54, 55,61, 
62, 73 (petites fourmis: v. kanpis); Ni 33 | -i$ 
To 24, 99; A ‘10, 12, 37, 55; Mo 17; Ch 63 
(fourmi ou fourmilière? 1853, v. kupiš) | -üš 
Ch 16 (dans ^ +à penas, v. fur-), 26 | -is To 58 
Cis); A 2, 7 (-is), 28, 44 (mais "nid de furmi’), 
50, '52; Mo 20, 37, 64; S 6, 10 | -i, A 44 (v. -is) 
| -i À 1; Th 64 (1853, v. kapis); Ne 69 (dans 
*volant ^) || b. *froumihe, Ae, Ae, -i"...: 
frumih Ve 41 | -i$ To 2; L 61; Vi 47 (ou 
frames? 419; pis a li 1853) | -à$ To 6 (fró-) | - 
Vi 6, 8, 13 (-Z), 16, 18, ‘21, 22, 27, 29 (-2), ‘36 
(«-ije») | -i Ne 65. 

IL. a. *furmáje: furmu$ Ch 16 (ou fair-, ou 
kanpis); B 11 || b. *frumihe, Ae, Ae, -üje... 
*frü-^: frumih L 1, 7, 14, 29, ‘32, 39-45, ‘50, 
66, 85, 87, 101-113; Ve 6 (néol., v. prika), 37 
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(ou -i}, 38 (-ih), 39, 40 (et id. ou fru- à Lod.), 
42, 44; My 4 | -ih* W 10, 13, 30, ‘42, ‘56: L '8, 
35 |-ig W “8; L ‘75, 94, 114; B 2, 3, 4 (ou 
fré-), 5 (fr&-) | -iz B6, 7 (frè-) | -iš H 27 (fré-, 
ou frimas): My 1 (1853, v. pikòlèt); B '14 | -is 
H 21 (fré-) | -I5 Ni 90; Ve 47 | -à$ Ch 4; Ni 1, 
11, 36-39, 72, 93 (fré- 1853, kòpis 419), 112 
(ou kòpis) || *frumi, -u: frumi Ve 1 (1853, ou 
prihag), 31-35, 37 (ou -ih) | -u My 2, 3, 6. 

= II. *frimouhe, -ouhye, -ouje.. *fri-, 
“frè, *fré-, *frè-7: frimuh D ‘63 (et LA pré 
à ~) | fré- W 3, 21, 35,736, 66; HI | frimauy 
D 34; H 2, 28, 53 | -uš D 15 (1853, v. kòpis), 
30, '45, 46; W '32, ‘39, ‘45, 59, 63; H 8, 26, 27 
(ou frémis), 38, 39, 42, 69; Ma 1 Lët, ou 
fra-) | fri- H 37 | fri Ni 20 | fré- Ni 26, 45: W 
1 | fré- Ni 2, '5, 6, 9, 17, 19, 28 (ou kópés), 85 
(-4418), 98 (ou kópés) | frè- Ma 43. 

IV. *froumouhe, -ouje, -oü-... *for-: fru- 
mah H 49, 50, 67, 68, ‘77, ‘79 (enq. compl., v. 
kapi3); L 19, 116; Ma 2, 3, 4 (à Houmard), 9 | 
-uh' L 2, 4 | -uz H 46 | -uš D 101 (ou fra-) | 
-4$ D 132; Ma 42 (petite fourmi venimeuse 
dans les prairies naturelles, v. kapis); Ne 51 
(-2), 57 | fòr- B 16 (fourmi des bois?, v. kapis). 

V. *framouhe, -ouje ...: framuh D 64 | -uš 
D '85 (ou kòpis), 96 (rare, v. kòpis), 101 (ou 
fra), 103 (ou -&f, selon enq.); Ma 1 (ou fri-), 
35, 36, 39, '49; Ne '5; Vi 47 (ou framis? 419; 
pis a li 1853) | -&$ Ma 46, ‘47, ‘48 (fra-); Ne 4 
(ou kòpis). 

2. *froumion? . 
-iyà Vi 25. 

3. *froumijü?: framiëü D 13612, 
B.!" 1. *pih'ran, *prihan...: pikray Ve 1 

O.H., v. pri-) | priha'? Ve '15 («pri-»), 26 | -a" 
Ve 8 | -à Ve 6 (et néol. frumih) | -a Ve 24 | an 
Ve 1 (J. Wisimus, v. pih-; ou frumi 1853). 

2. a. “copiche, *cou-, *ca-!?...: kòpis Ni 
80 (-é$, ou frém«), 93 (419, mais frémis 
1853), 98 (-é$, terme nam. ̀  v. frémus), '102, 
107, 112 (ou frumüs); Na 1, 6 (-&ÿ), 19-109, 
116, 127, 129; Ph 33; D 7, '9, 15 (419, v. 
frimus), 25, 38, '39, 40, 58, 68-84, '85 (ou 
framais), '91, 96 (d); Ne 4 (ou framai) | 
kupiš Ch 16 (ou furmüs, für-), 27 (419; fur- 
mas 1853), 28, ‘36, 43, 54, 61, 63, ‘64, 72; Th 
24, 29, ‘32, 43 (mieux que farmis), 46, ‘52, 53, 
64 (419, mais furmi 1853), ‘67, 72, 73 (elles 
volent; v. framis), 82; Na 130; Ph 6, 713, 15, 

frumyò Vi 37, 38, 43 | 
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16 (-is), 21, 37-86; Ar 1; Ne 43 | kapis Ch 33; 
H ‘79 J.-H., v. frumauh); Ma ‘34, 40, ‘41, 42 
(grosse fourmi des bois, v. frumn&s), 49, 50, 
51, 53; B 12, ‘13 (kra-), 15 (fourmi volante?), 
16, “17, ‘18, 21-33; Ne “8, 9, 11 (masc. pour 
certains), ‘12, 14, 15, 16 (-u3), ‘17, ‘18, ‘22, ‘23, 
24-33, "34, 38, 39, 44, 47, '48 (a Bercheux), 49, 
‘50, 60, 63, 76 (v. pis a fi) || b. *capichot!*: 
kapisò Na 112, 135; D 3615. 

3.19 a. *piche-a-lit ...: pisali Vi 46, 47 (1853, 
v. frumis, framus), ‘48 | -é Vi 2 | -i Ne 76 (v. 
kapis) || b. *piholète: pikòlèt My 1 (419, frumiš 
1853). 
C." 1. ‘corail Ma 12, '15 (ou -alier selon 

fiche), “18, 19, 21, 24, 728, 29, 32; B 6 (à Pet.- 
Tailles). 

2. 'coralier' Ma 4 (mais frumah à Houmard), 
"15, 20; B 9, ‘14 (mais frumis 1853). 

D."? 1. "maréchal D 123, 129; Ne 20; Vi 
35. 

2. 'maréchaudier! Ar 2; D 94, 110-120. 

! Les var. lexicales sont indiquées dans le 
tableau; on renvoie entre les formes concur- 
rentes. — Var. phonétiques, classées selon 
l'ordre du tableau: A. 'fourmi': 1? var. affec- 
tant la syll. initiale: f&r- (fur-) To 78; frò- 
(fœr-) No 2; (fró-) To 6; Jræ- (fur-) No 1; 
(fru-) To 2; fru- (fru-) L 29, 61; frè- ou fru- 
(fru-) My 3; fri- (fru-) Ni 39; — 2° la syll. 
finale: -iy (-ih) My 4; -iš (-ï8) To 24; -üs (-i3) 
Ni 90; -is (-5) A 37; -iy (-i$) A 12 (l'une des 
deux enq.); -é (-i3) To 13; -uš (uh) W 35, '36; 
H1; -uš (45) Ne 4; (-is) H 21; — 3° la forme 
entière: frémès (frumüs) Ni 36; frumis (fri- 
mas) W '39; frimanh (frumih) L 85; frimus 
(frémüÿ) Ni 85; — B. 1. 'pisseran': -à (-a) Ve 
8; 2. "compisse': kòpis (ka-) Ch 33. — On 
néglige qqs autres var.: notam! -i-, -u- tendant 
vers -é-, -&-, 

? Sous A, 'fourmi' et dér, en ‘-illon' et en 
“iseuil' DL 

“ FEW 3, 720 a (sous 2) et 720 b (sous 4) 
formica: formes de PALF, dont les nota- 
tions sont qqfs imprécises. — Sur le plan 
phonétique, qqs faits méritent d'être signalés: 
l° voy, tonique: w comme var. de i dans la 
finale -ïce est fréquent (comp. “burbu brebis. 
*suru souris, *djunu génisse, etc.); pour a, 
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dans “frimouhe, *fra-..., v. sous 59; = 2° fi- 

nale -ice: à l'extr. -e., -ice > -ik > -i, ce qui 
correspond a l'évolution attendue (cf. ici not. 

37 SOURIS, 90 PERDRIX: traces de -h à l'extr. 
n.-e.; V. REM., A2, 67). Pour 'fourmi', presque 

tout le domaine possède des formes terminées 
par une consonne correspondant au A, lié- 

geois (A, y, $ et s). On comparera cette situa- 

tion à celle qui s'observe pour 'noix' noisette 
(vol. ult.) et 'dix' (id.). Dans le cas de "fourmi", 

il n'est pas impossible que les dér. substanti- 
vaux ('fourmisier', '-iére': v. not. 122, A) et 

verbaux ('fourmiser' fourmiller: v. n. 10) aient 

favorisé le maintien de la cons. finale; — 
3* voy. initiale: pour le trait' de o initial sous 
l'influence de r (> réguliér' ò, q, mais aussi u, 
d, è...), cf. not. 37 SOURIS, n. 2. Pour *fri- 
mouje, *framouje ..., v. 5°; — 4? position du r: 

Í + voy + r > souvent f + r + voy. Ce type 
d'altération est fréquent; — 5? certaines for- 
mes peuvent s'expliquer par des altérations 

diverses, indépendantes de toute influence 
extérieure: (a) *frimouhe, -ouje... (ou i peut 
s'expliquer comme un produit régulier de o 
+ r, mais ou w « ?) vient peut-étre par 

métathèse de *froumihe, Ae, Cf. FEW, Le: 
(b) *froumouhe, -ouje..., viendrait de “frou- 

mihe, -ije par assimilation progressive; (c) *fra- 

mouhe, -ouje... de *frimouhe, -ouje ou de 

*froumouhe, -ouje (tendance w. à l'alphacisme 

de là syll. initiale, cf. REM., Différ. 8 8). Il est 
toutefois assez vraisemblable de poser l'in- 

fluence de *framouhe, -ouje... *frou- taupi- 
niére (not. 45, A) sur certaines des formes 

représentant 'fourmi'; l'influence inverse est, 
elle aussi, trés probable. On notera que l'homo- 

nymie parfaite entre les deux t. lexicaux ne se 
produit que pour qqs pts, qui sont signalés 
par l'italique dans le tableau. 

* DEPR.-NoP. et Dasc., Ins: *fourmije, -i-, 
Maes. *fourmije, BOURG. *fourmuje, *for-, 
*fró-, Corr. *fourmise. 

5 Mass., Li£G., Gloss. S'-Lég. *froumije. 
6 Corr. *frumüje (aussi taupinière), 
? Ajouter Pirs. *frimouje (aussi fourmi- 

liére), synon. de *copiche. 

8 FEW 3, 720b (sous 3): aussi lorr. et 

champenois. 
9 Le méme dér. est attesté avec le sens 

'fourmiliére' ; v. not. 122, A, 5. 
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19 Dér.: 1? subst. désignant la fourmilière. 

V. not. 122, A; 2° verbe 'fourmiser': DL 

*frum'hi fourmiller, picoter entre cuir et 

chair, LÉON. *frumiji frissonner, PIRS. id. ou 

*fri- fourmiller, frémir, Copp. *frumiji four- 

miller, frissonner, etc. (v. vol. uit.) FEW 3, 

723b formicare (base étymologique qui ne 

convient pas pour les formes w.). 
11 Dér. en ‘-eron' de 'pisser' (pour le suff., 

v. not. 44 TAUPE, n. 3) (1); déverbal (2a) et 

dér. en '-ot' (2b) de 'compisser'; 'pisse-en-lit" 
(3). V. REMACLE, DBR 9, 1952, 55-6 et FEW 
8, 590b et 591a *pissiare. — La dénomi- 

nation convient aux espéces de fourmis qui, 

ne possédant pas d'aiguillon, projettent leur 

acide formique. Parmi les espéces connues 
nous (v. ADD.), la petite fourmi rouge pique 

véritabl', tandis que la grosse fourmi rousse 

des bois n'a pas d'aiguillon et courbe l'extré- 

mité de l'abdomen pour projeter son venin, 

trés riche en acide formique, vers l'avant. Des 

appellations analogues sont connues en néerl. 

(REMACLE, /.c.). 

12 Altération: *pih'ran > *prihan (antici- 

pation du r). 
13 +co- et *cou- sont réguliér' issus du préf. 

cum-; tca- s'y substitue probabl' sous l'in- 
fluence du préfixe péjoratif de méme forme. 

— Aux mentions du tableau, ajouter Copp. 

*coupiche fourmi ailée. 
14 LEON. *capichot (ou * copiche). 
15 Dér.: 1? substantifs désignant la fourmi- 

lière. V. not. 122, 8; 2° verbe 'compisset' au 

sens "fourmiller (membres)': v. HAUST, Chestr. 

*capiché et vol. ult. 
16 +4 est la forme gaum. correspondant à 

'en' (ALW 2, c. 86); *o est la forme malm. 

issue de in illo (ALW 2, c. 5). — Altération: 

malm. *piche-o-lét est réinterprété comme un 

dér. en “et', d’où le fèm. en “-ette' *picholéte, 

cf. REMACLE, Le 
17 Ces t. désignent d'abord la grosse fourmi 

des bois: v. ADD., B. Aux pts cités, ils ont 
pris le sens général de ‘fourmi’. 

ADD. Espèces de fourmis (abréviation: f.)!. 
a. Petites espèces. Les tém. désignent: 1° la 

fourmi rouge, commune dans les jardins, qui 

fait son nid dans le sol; 2° la fourmi jaune des 

prairies, brun jaunâtre, qui vit dans les prés, 



ou elle édifie des monticules de terre (cf. inti- 
tulé de la q. 1853); 3° la fourmi noire des 
jardins, brun sombre a noire, très commune 
dans les jardins. 

1. “rouge f.": ròë Ve 31 (pique); ruč Ne 44 
(dans les champs); — 2. ‘jaune f.': gan L ‘32 
(pique); — 3. “noire £^: ner L ‘32 (ne pique 
pas); Ve 31 (id.); B 12; — 4. 'f. de pré: d pré 
Ma '32. 

B. Grande espéce. Plusieurs tém. distinguent 
des petites espèces ('fourmi', 'compisse' ...) la 
fourmi rousse des bois, de couleur rouge et 
noire; elle vit dans les foréts, ou elle construit 
de grands nids en forme de dómes faits de 
débris végétaux. 

1. “noire f^: nwar Ne 44 (bois); nër Ma 24 
(id.); — 2. 'grosse f.": gròs Ma '45, 51; B 21, 
“26; Ne '17; gró [+ "corail, "maréchal': v 
tableau, sous C, D et ci-dessous, sous 4, 5]; Ar 
2 (grosse, dans les bois); Ma 20 (bois), 28 
(id.); B 21, '26; — 3. 'f. de bois': d bwè Ma 
'32; B 6. 

4? a. *corá, A -ó...: kóra H 21, "28; Ve 
37-40, 44; My 1, 3, 6; Ma 21, 28; B 2,3, 4,6 
(et Pet.-Tailles), 7; -à D 34, 64 (propr! œufs, 
ou -ali); H 1, 26, 38, 42, '77; Ma 2-9, 12, 15, 
‘18, 19, 24, 29; -ó Ma '32; -ó Ma 35; 
b. *corali, -hi, -di, “caroli; kóral; D 64 (s 
kòrà); H 67, '79; Ve 47; Ma 4 (kar- à Warre), 
'15, 20, 24, 39 (fourmi et fourmilière), "49; Ar 
B 9, ‘14; -ádi H 38 (à Gives, v. kòra); karòli B 
21. 

5.3 a. *mar(i)chà, -6: marisà B 15 (= ?); 
marsa B 28; marisó Th 72; D 123, '129; Ne 
38, 51; marsò Th 53, 67; Na 1, 79 (grosse, 
rousse), 116, 127; Ph 6 (mar-), ‘13, '21, '40, 45, 
69 (grande f. ailée); D 7, '9, 25, 46, 72, 84, '85 
(^ vôlà), ‘103; Ma 36; Ne 4, '5, 9, 11, 14, 16, 
20, '22, '23, 24, 31-33, ‘34, 39, 47; Vi 16, 22, 
27, “34, 35; — b. *marchódi, A -ié: marsòdi 
Ar 2 (masc. synon. de freumi?); D 94, 110 
(masc.), 773 (masc.); Ma '48; Ne 8; =i Ph 79 
(f. et fourmiliére); -dyé Ne 76 (mas- id.); 
*marchódiye (fém.): marsòdi ïy D 36, 120 (f. et 
f. des bois, fourmiliére); Ma 46 (synon. de 
Jramais). 

5." *marte: martë Ne 15. 
6. “tchin-hayis”, “tchin-hèye": èë hayis L 

106 (E. Renard), 116 (E. Detaille); cê kòy L 
113 (H. Simon). 
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7. *sôcouran, -coulon?: s0kurä Ni 17 (grosse 
rousse); -lò Ch 63 (grosse rousse); -/ó Ch 63 
(grosse fourmi ailée des bois). 

8. *mike-moke, *miche-mote?: mik mók Mo 
20 (grosse f. des bois); mis mót A 60 (grosse f. 
rouge des bois). 

! Certains témoins ont considéré les four- 
mis ailées comme une espéce. En réalité, chez 
les fourmis, les máles et les femelles sexuées 
(reines) ont des ailes, tandis que les femelles 
non sexuées sont aptéres. L'enq. a relevé: 
l. "volant fourmi": vólà Ve 31, -a" Ve 34; -à Ve 
32; 'f. volant": volà Ne 69; '--- volante’: vòlat 
B 11; Vi 16; ‘volante compisse': vòlat B 12; 
'compisse volante': vòlat Ar 1; D 85; Ma '34; 
Ne 76; ‘volant corail’: volä Ma '32; "maréchal 
volant: vòlè D '85 (“c'èst dés rossias); 'maré- 
chaudie volante' D 120; — 2. ‘fourmi à ailes": 
a z él L ‘32, 45; '--- à pennails': a pèna Ch 16; 
Ni 61; — 3. 'corail-mouchette': moyét Ma 24. 

? L'italique signale les pts oà le mot a 
acquis un sens générique (cf. tableau princi- 
pal, sous C). V. REM., Gloss. et SciUs *corá 
grosse fourmi des bois. Propr' 'corail' (a) et 
dër. régulier 'coralier' et analogiques 'cora- 
s-ier' (sur le modèle de *frumihi?), 'cora-d-ier' 
(comp. ci-dessous "maréchaudier"). L'exten- 
sion de sens du simple de 'corail, perle' (à 
My 6, aussi ‘grain de chapelet’) vers ‘grosse 
fourmi' a pour explication «une certaine res- 
semblance [de l'espéce désignée] avec un grain 
de corail», FEW 2/2, 1178b, n. 1 coral- 
lium. Les dér. auront d'abord désigné la four- 
miliére (sens encore attesté en d'autres pts, v. 
not. 122, D), puis le collectif aura servi à 
désigner chacune des unités qui le composent. 
— Autre sens relevé pour 'corail': *coray di 
crapiche ceufs de fourmis B '13. 

3 L'italique a la méme signification que 
sous 4 (comp. tableau principal, sous D). V. 
BAL, BALLE, HAUST, Chestr., Mass., LiÉG., 
Gloss. S'-Lég. *marchó grosse fourmi des bois; 
Pins. ne confirme pas ce sens, relevé par l'EH 
à Na l. FEW 16, 518b *marhskalk. Le 
nom de 'maréchal tire sa motivation de la 
couleur foncée de l'insecte. Les dér. "maré- 
chau-d-ier' et 'maréchau-d-ie' (lequel doit être 
altéré du premier ou de "maréchau-d-erie': v. 
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not. 122, n. 10) sont parfois difficiles a distin- 
guer, aussi indique-t-on le genre du mot 

chaque fois qu'il a été donné; le sens a évolué 

de 'fourmiliére' vers ‘fourmi (v. précisions 
entre parenthèses et not. 122, £, et comp. 
n. 2). — Autres sens de "maréchal": 'coléop- 
tère noir”. V. not. 129 BOUSIER, C (et renvois): 

"blatte". V. not. 149, E. 
4 Propr' ‘marteau’. Motivation de cette dé- 

signation? 
5 La première forme signifie propr! “chien 

des haies’ ou plutôt "des bois’ (pour les sens de 
'haie', v. FEW 16, 113b *hagja et vol. ult.); 
elle correspond à ‘chien hayis' (+ suff. adjec- 

tival -iciu). La deuxième forme, équivalant 

littéral! a "chien hate), en est altérée. Porter ces 

t. FEW 2/1, 194a canis, et biffer wall. chin 

haie FEW 21, 279a. 
5 Il faut très vraisemblabl' analyser le mot 

en 'secourjon' ('escourgeon'), qui connait en 

B.R. d'assez nombreuses var. formelles, parmi 

lesquelles nam. *socouran, Mons *soucoron (v. 
vol. ult. et FEW 2/2, 1224a córrigia). La 

désignation s'expliquerait par une analogie de 

couleur entre la céréale et l'insecte (v. préci- 
sions des tém.). 

7 Aj. Copp. *mic-mac fourmi des bois, et 
comp. DL, Pirs., etc. id. embrouillement, 

méli-mélo. Le mot aura d'abord désigné la 
fourmilière. Porter le sens ‘fourmi FEW 16, 
590a muytemaker. 

122. FOURMILIÉRE 

Q. G. 419 «fourmi; fourmiliére» et 1853 «la prairie est remplie de taupiniéres et de 

fourmiliéres». 

Les mots spécifiques, formés à partir des t. 

lexicaux désignant la fourmi ou une espéce de 
fourmi, sont assez larg! connus!. Parfois, la 

fourmiliére (en. particulier le monticule de 
terre édifié par la fourmi jaune des prairies; v. 
l'intitulé de la q. 1853, et not. 121, ADD., a) 
porte le méme nom que la taupiniére (not. 45) 
ou un nom dont le sens est "butte; talus’. Ce 
sont plutót les fourmiliéres souterraines que 
l'on dénomme "od" ou "nial. 

+ ALLR 192; BRUN., Eng. 734. 

A? 1. 'fourmisier': -Arou -Zr D 46, 64 (Cù, 

ou 'cháteau' 1853), '85, ‘103 (sur framais, v. 
6); Ve 40 (-i-); Ma 36 (-&-), 39 (-à-), 42, 46, 

‘47, '48, '49 (-à-); B 11; Vi '36 | -Zi Vi 6, 8 || 

frumhi? L 113 | fram- H 38 (dans ~ "d corás 

Devillers); Ma 2, 3, 4 (à Houmard), 9. 
2. 'fourmisiére': -Zir Ma 1; B 15 (frimu-: le 

simple n'a pas été relevé); Ne 69 | -gir Ne 65 
(ou "-d-iére'? Cf. BRUN., Lc.) | -Zier To 48 | 

-Zyèr Ni 1 (Ém. Despret) | -Zyèr Ch 4 (-u-) | 
-Z.vêr To 43 | -žir To 73 (-i-; ou 3) | -Zier To 

“TI | -Zür* A 12 (ou -zir) | -Zyer A '13 (-i-) | 

-žiyêr A '18 (-i-) | -zir* A 12 Ci», v. -ZGr); S 6 | 
-zir A 7 |-zir A 2 | -zïgr A '10 (simple en -3) | 

-zyér To 58; A '52 (-i-) | -zyèr To 1 (simple en 
-ÿ); A ‘20 (i-), 28 (-i-) | furmizyéer A 60 

(colonie de fourmis, 1853; le simple n'a pas 
été relevé) || fraunhir D 34 (1853, mais "-erie" 
419); H 67. 

3. 'fourmiliére / -mière': -ilr To 73 (ou 
-Ziér) | «-liére» To 39 | -lyèr Mo 1 | -miyisr No 
3 | -yér To ‘71. 

4. 'fourmiserie': -hriy ou -3riy Th 43 (1853); 
D 30 (ou -2-); H 53 (-A-); Ma 43 (-&-) | -iy Th 
“55, '61, 62 | -éy D 34 (419, mais '-iére' 1853). 

5. 'fourmiseuil': -Zé Vi 13, 16, 18 (1853), 
^21, 22 (-i-), 27, '29. 

6. 'fourmisis' 5: -Zis D ‘103 (sur framás, v. 

2), 132; Ne '5 (-44-), 51, 57 | -Znis Ma 35 | -2lis 
Ne 4. 

7. *fourmijuri: farmizuri D 136 (dér. de -Zu 
*-seuil"). 

B.* l. 'compissier': -si Th 24 (ou G), 53 
(enq. compl.); Na 69 (ou 4); Ph 6, '13, 21, 37, 
42, 53, 54, 61; Ar 1; D 68, 84, '85; Ma ‘34, 40, 
‘41, 42, '45, 50, 51, 53; B 12,713, 16, '18, 21- 
23, 24 (J.H.; '-erie', enq. compl); "26, 27, '32, 

33; Ne '8, 11-16, ‘17, ‘22, “23, 24 (J.H.), 26 
(1853; '-erie' 419), 31, 32, 38, 44 | -si Ph 79 | 
-Syé Ne 47, 'S0, 76 | -5 vé Ne 33, '34, 39, 60, 63 
(1853; "-erie' q. 419). 

2. 'compissiére': -yér Ne 49 (enq. compl.: 
“erie' J.H.). 

3. 'compisserie': -iriy Th '52, '63, ‘67 (ou 
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buzë), 82 (1853); Na 1 (1853), 30, 49, 84, 99 
(419; G 1853), 101, 129 (ou 4); Ph '40, 45, 69, 
86; D 15 (419; G 1853), 25, 38 (?), 58, 72, 73 
(ou 4), 81, 96; B 24 (enq. compl.; '-ier' J.H.), 
28, 30; Ne 9, 26 (419; '-ier' 1853), 49 (J.H., 
"ière" enq. compl.), 63 (419; '-ier' 1853) | -/ Ne 
43 | -iy Ne “64 (à Thibessart) | kòpikriy H '42 
(ou le simple n'a pas été relevé). 

4. 'compissot': -fò Na 59 (rare), 69 (ou 1), 
107, 116, 127, 129 (ou 3); Ph 16, 33; D 7, '9, 
40 (ou G), 73 (1853, var. -ó; ou 3) | -ó? D 73 
(419, var. -ò) | -67 D '39 | -ó? Ph 15. 

5. "compissail": -$a Na 79. 
C. 1. *pichali, -lié?: pisali Vi 48 (fourmi et 

fourmiliére) | -lyè Ne 76. 
2. *pichal'rí: pisalri Vi 2. 
D.? 1. 'coralier': -ali H '77; Ma 2, 3 (-à-), 

9, 12, 19, 39 (aussi fourmi); B 2, /3, 4 | -ahi B 6 
| karòli Ma 50. 

2. 'coralerie': -alrèy Ma 4. 
3. 'coralis': -alis Ma '32. 
Ein 1. 'maréchaudier / -die': -ódi Na 127; 

Ph '13; D 7, '9, 72, 84, '103; Ne 4-14, 24, 31, 
32 | -Iy D 110, 120 (aussi fourmi) | -dyé Ne 47, 
76 (mas-; aussi fourmi). 

2. "maréchaudière': -ódir Ne '22, '23. 
3. *maréchauderie': -ódriy Th '67; D 123, 

'129; Ne 20, 33, '34, 39; Vi 35. 
4. "maréchaudis': -ódis Ne 51. 
5. "maréchaudeuil: -òdé Vi 16. 
F." *martéli: martéli Ne 15. 
G.!? «taupinière». 1. "*mofioüle...; *für)ou- 

moune, -ouje ..."!"" Ch 27, 33 (var. fru-); Th 24 
(ou B, 1); Na 22, 23, 99 (ou B, 3), 109; D 15 
(ou B, 3), 40 (ou B, 4); L '32 (pour les 
fourmiliéres grandes et hautes, sinon 'nid"), 
101, 116; Ve 6; Ma 728. Ajouter *foumoye: 
fumòy L '57 (enq. É.L.); *froumouhe, -où-, 
sije, "frumüje, “fur-...: frumah H 50 (ou 
boute”) | -ah L 66 (ou “nial”) | -i$ Ar 2 | 
frumüs Ch 28 | fur- B '17. 

2. "muterne' Mo 20 (^ a mik mók); Ch 16 
(var. mi-/mi-), 

3. a. "boute" Ni 85; H 50, 69. Ajouter 
“boute: but Th 64 || b. "bouture H 2. 

4. "fouillette" Vi 38. 
5. haut" L 61. Ajouter *hôr: hô L 114. 
6. "monceau? Ni 11. 
7. "tas". Ajouter “tas: ta D 113. 
H. «butte, talus ...»!*. 1. *bosséle!5: bòsèl 

Ph 61. 
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2. *orlikéte!5: òrlikèt Ne 57 (petite butte 
comme une taupinière, couverte d'herbe, sou- 
levée par certaines fourmis, petites, jaunes et 
méchantes [v. not. 121, ADD. o]. Certains 
prés en sont remplis). 

3. +tchèstè!”: dèstè D 64. 
4. “bouzin!": buzë Th ‘67. 
E. «nid». 1. 'nid' passim!? || 2. fnial'20: 

niyä L 106 (1853) | -ò L 1, 7, 8, 14, 39 | -ó L 
66. 

! Présentation: pour les dér. de ‘fourmi’ (A) 
et de 'compisse' (B). on ne donne que la finale 
du radical et le suff, sauf pour les formes 
syncopées de l'est, que l'on reproduit en entier 
(formes du t. *frum'hí: comp. “tchèp'ti char- 
pentier, ALW 1, c. 13). On se reportera, pour 
le rad., à la not. 121, A et B, en s'aidant de la 
carte 71; qqs var. mineures entre le simple et 
le dér. sont signalées entre parenthèses dans le 
tableau. 

? V. FEW 3, 720b-721a formica: y ajou- 
ter les t. 5-7. 

* Comp. DL *frum hi (G; L 113), -hin (G, 
F). 

* La premiére forme est dérivée d'un rad. 
en -3; la seconde, d'un rad. en -s. V. not, 121, 
A. 

“ L'introduction secondaire d'un n et d'un / 
est à l'origine de formes dont la finale corres- 
pond littéral' à '-enis' et à “-elis". 

* FEW 8, 590b-59la *pissiare, ou on 
ajoutera les t. 2 et 5. — On notera que le dér. 
en '-ot' désigne aussi l'insecte lui-même; v. 
not. 112, B, 2. 

7 Altération de la finale: on attend A. 
* FEW 8, 591a *pissiare. C, 1 s'analyse 

en 'pisalier'; C, 2 en 'pisal-erie', le radical 
pisal- étant issu d'une réanalyse de pisali, litté- 
ral! 'pisse-en-lit'. Comp. la formation du fém. 
analogique *picholéte (not. 122, n. 16). 

? Dér. de *corá, d'abord grosse fourmi des 
bois, parfois devenu terme générique (v. not. 
121, C et ADD., f, 4); comme le premier dër. 
s'applique qqfs à l'insecte, on se reportera aux 
commentaires de la not. 121, ADD., n. 2. 

19 Dér. de *mar(ichâ, A. d'abord grosse 
fourmi des bois, parfois devenu terme géné- 
rique (v. not. 121, D et ADD. p. 5); comme 
les der. classés en 1 s'appliquent qqfs à l'in- 
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secte, on se reportera a la not. 121, ADD. 

n. 3, en particulier pour la distinction entre 

nier et ie., — V. Haust, Chestr. *marchau- 

diè, BALLE *márchaud'riye; FEW 16, 518b 

*marhskalk. 
!! Dér. de *marté grosse fourmi des bois; 

v. not. 121, ADD., f, 5. 
12 Se reporter à la not. 45 TAUPINIÈRE. On 

indique seul! les formes qui n'apparaissent pas 

dans cette not. 
13 À L 116, taupinière, fourmiliére et fourmi 

ont été traduits par le méme mot; v. encore 

not. 121, n. 3. — Les formes classées sous 1 

figurent sous formica (FEW 3, 721a), clas- 

sement inadéquat, car ces formes ne représen- 

tent ni ‘fourmi ni un dér. de 'fourmi', mais 

résultent d'une extension de sens du mot qui 

désigne la taupiniére. Ce dernier mot figure à 

la fois sous formica et sous *mull, FEW 

16, 578b. V. not. 45 TAUPINIÈRE, n. 2. 

14 Le contenu sémantique de ces mots est 

assez proche de celui des mots classés sous G, 

mais ceux-ci n'ont pas éte relevés avec le sens 

"taupinière”. 
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45 Probabl' sens dér. de *hossèle gerbe (de 

fourrage) liée par la tète (ALW 9, 354b; FEW 

15/1, 192a bos; comp. "meule" et dér. au sens 

'taupiniére', not. 44, A), à moins qu'il ne 

s'agisse d'un dér. de “bosse' monticule, talus 
(FEW 1, 467 *bottia). 

16 V. not. TALUS (vol. ult.), et comp. les 

sens notés sous FEW 4, 516a *hüra (ou ne 

figure pas ce dér.). 
17 Comp. les sens relevés par FEW 2/1, 

468b-469a castellum (a. Haufe). 
18 Probabl' dér. en '-in' de "bouse'; comp. 

DL *bozins croûtes de lait, inséré FEW 1, 

474a *bovacea. — On pourrait aussi justi- 

fier un rattach' a bousing, FEW 19, 32a, 

dont dérive ‘bousin’ tapage, désordre, chahut; 
on supposerait alors une évolution de sens 

analogue à celle qui s'est produite pour 'mic- 

mach (v. not. 121, ADD. n. 7). 

19 Les var. de 'nid' ont été portées à la not. 
14. 

20 V. aussi not. 14] NID DE CHENILLES, A, 2. 

123. GUÉPE 

V. ALW 1, c. 48 GUÉPE'. 

1 Aj. wés sous III. a, devant S 13. — On 

retiendra les var. mébr (méb) To 2; mérp (mép) 

No 2. À To 2, le mot au masc. signifie 'bour- 

don'. 

124. GUÉPIER 

Q. G. 482 «... une guépe; un guépier». 

Dér: de "guêpe" (qqfs de 'guépier', attesté 
avec le sens "guèpe”); comp. cette not. à ALW 

1, c. 48 GUÈPE. 

€ ALLR 196; BRUN, Eng. 813 (add.); 

FEW 14, 343b véspa. 

A." 1. a. twèspi: wèspi Na 49 || b. *wèpier, 

“nèpli,, ...: wèpyé A '52, 55 | népli,, aut? To 7 

(te. *djépi: gèpi To 37. 
2. a. *wéspire, *waspiére ...: wèspir Ma 12; 

B 27 (J.H., wèpsir enq. compl.), 28 | -pyèr B 33 

| waspyër Ar 2 || b. *wépiére, -plire, *népiére, 

-pliére ...: wèpyèr A ‘20 | -plir? A '20 (ou wè”) 
| plyér? A '18 | -plyer? A "13 (wé-) | nèpyér To 

“TI | -plisr? A '10 || c. *wapire?: wapir Ne 65, 

69; Vi 6. 
3. a. twèsp'riye, -éye... *was-*: wèspriy H 

'42 | wèst- H 49 | -èy H 50 | waspriy D ‘129: 
Ne 33 (à Neuv., Goff.; v. 7), 63, 76 | -i,* Ne 

60 | -it* D 110 | -êy L 1 (C. Déom) || b. “wap 
riye....: wapriy Vi 8, 13, 16, 35 | -T D 136 | -é, 
Ne 51. 

4. +wèspèli, *wasp'li: wèspèli Ph 37 (probabl') 

| waspli L 7. 
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5. a. *waspélire: waspélir A 2 || b. *wéss'- 
lire: wèslir H 67, 68, 77; L 106, 113, 116. 

6. *wéspél'riye, “was-...: wèspèlriy Na 99, 
116; Ph 86 | -7 Ph 54; D 94 | waspèlriy Na 19, 
30 | -pul- Ne 9. 

7. a. *wéspi(y)'riye, -éye... -pir'riye... -pèy”- 
réye, -éye... *was-^: wèspiyriy Na 101, 127; 
Ph 33, 61; D 25, 30, 38, 58, 81, 113, 120; Ma 
46, '47; B '26, 28; Ne 20 | -êy Ma 28 | -i,rïy D 
15, 40 (en terre; ‘nid de guêpes’ à un arbre), 
72; Ma 51 | -iriy Na 129; D 73, 101, 123; B 
16, 21, 22 (ou -&(y) selon enq.), 24, 33; Ne 4, 
'6, '8, 11, 12 (wés-), ‘22 (mwéi- 7), 23 (wès-), 24 
(wés-), 26, 31 1-5 B 30 (rs), “32 (id.) | -ï D 
132 (wés-) | (ër D 64 | -&y Ma 24 | wéspirriy H 
53, 69; B 72 | -éy Ma 19 | -irréy Ma 4 | -èy Ma 
9 | -érrèy Ma 3 | -éyréy D 34; Ma 53 | -éy Ma 
40, 42, '50 (-éy-) | wèstéyriy H 37| -èyrèy Ma 
2 || waspiyriy D ‘45; Ma 43, ‘48, ‘49 | -èy Ma 
1, 32, 40 | -iprèy Ma 39 | -Griy Ne 14, 33, 34, 
39 | -iriy Ma 36; Ne 16, ‘17, 32, 49 | -i, Ne 15, 
47 | -ï Ne 47 (J.-M. P.) | -E Ne 57 | -iy Ne ‘64 | 
waspirriy D 46 || b. *óspiriye, *ófir'riye* .. 
òspiriy Ne 43 | ófirri ou -fi,riy (selon enq.) Ne 
z 

B. *djóné?: gónë W '8-10 ("^ de guêpes’). 
C. 'nid de guépes'!? partout ailleurs. 

! Les formes correspondent littéral! à 'guê- 
Der! (1), “-ière' (2), '-erie' (3), “elier (4), 
"-eliére' (S), "-ellerie' (6), "Alerte? ou "iérerie' 
(7). Le dér. est général' formé à partir de 
"'guépe'; dans les formes classées sous 7, il est 
parfois tiré de "guépière' (ALW 1, c. 48, t. X): 
les pts concernés figurent en italique. — Var. 
entre le simple 'guépe' et le rad. des t. signi- 
fiant 'guépier': wasp- (wesp) Ma 40. On notera 
que: 1° à *wésse, *wasse (ou -s résulte de la 
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réduction du groupe -sp devenu final, cf. 
REMACLE, Différ. $ 66) correspond régulièr' un 
rad. *wésp-, *wasp-. Exceptions: twèss'lire 
(5b); *wést'riye (3a) et *westéy riye (Ta), ou -t- 
est d'origine analogique (sans doute sur le 
modèle de mots tels que “bièsse avec -s < -st 
final, d'où *hièstrèye); — 2° à *wépse, *wapse 
(ou -ps résulte d'une métathèse de -sp) corres- 
pond un rad. en -sp-, sauf à B 30, '32. 

? Dans les formes en pt. le / appartient au 
rad. et est d'origine analogique. ll y a sans 
doute eu influence de "nèfle", 'néflier': v. ALW 
l, c. 48 (introduction). 

3 Aj. Gloss. S'-Lég. *wapire. 
* On adopte une graphie qui facilite l'ana- 

lyse; on pourrait aussi transcrire *wéspriye, 
“wapriye, etc. — V. PiRs. *wésp'rive, DL 
*wasp réye (F), HAUST, Chestr. *wap riye. 

5 Noter l'altération de la finale. 
© Il est impossible de distinguer les formes 

qui se rattachent à 'guépillerie' (comp. 'guépil- 
lant: “wèspiyant, mot pour lequel on a aussi 
proposé une origine néerl., v. FEW 17, 600a 
wispelen) de celles qui pourraient corres- 
pondre à 'guépiérerie'. Seuls les dér. de 'gué- 
piére' guépe (pts en italique) appartiennent de 
maniére certaine aux secondes. — V. LÉON. 
*wéspiy rive bruit de guépier. 

7 Cf. "mwè, -éje ... mauvais, -se (vol. ult. et 
FEW 6/1, 100b malifatius). 

* Formes correspondantes pour le simple: 
òspir, òfir sont des var. de waspir (ALW 1, 
c. 48, n. 4). 

? Propr' jeuneau' essaim (DFL et FEW 5, 
93b jüvénis). La notion apparaitra dans un 
vol. ult. 

'? V. not. 14 NID, ou ont été portées les var. 
de la q. 482. 

125. FRELON 

Q. G. 480 «frelon». 

Le dard redoutable de la plus grosse des 
guépes motive plusieurs de ses appellations; 
en particulier, 'foinet', 'foinon' et 'fourche- 
reau', dans le s. de la prov. de Luxembourg; 
'anglais', au s. de Th et de Ph. D'autres noms 

réfèrent au bourdonnement puissant (*violon) 
et à l'activité inlassable (*oürdéyon ... ; *hèr- 
wéte [= frelon?]) du vespidé, à ses mœurs 
prédatrices (“piy 'rèsses). Souvent, on perçoit 
le frelon comme une grosse guêpe, particulièr' 
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agressive à l'égard du cheval. Parfois, on le 

confond sous le même nom que le bourdon 

(not. 120) ou que le taon (not. 135). 

* ALLR 197. 

A." |. *fon.nét, *fó-, “foli, fwo-, “fwa-, 

*fwin.nét, *fwé- ...: fóné D '129, 130; Ne 11, 

“13, 31, 43, 44 Gei, 51, /52; Vi 2 | fó"- Ne 14 | 

fò-, Jó- Vi 8, 12, 13, 18-27, 47 | füs- Vi 37, 38, 
43 (ou fa), 46 (enq. compl., fwa- J.H.) | fwò- 

Ne 47 (J.-M. P., ou fwa-), 60, 63 | fwa- Ne 47 

(J.-M. P.); Vi 46 (v. fá-) | | fwe- Ne 69 | fwè- B 

33 (d'aprés A. Toussaint, qui tient le mot des 

habitants de Ne /64); Ne 76; Vi 16 (-é '-eau"). 

2. “fouy non ...: fay; nò Vi '34, 35 | fwo- Vi 
'36. 

B. *fourtch'ré: furčré D '141. 

C3 tanglès, *in-...: aglè Th '52, '55, ‘61, 

62, ‘63, 73; Ph 45, 54 (*i-gn-a branmint dés 

nids d' ~ dins l' bo), 86 | -e Th 64, 82 | églé Th 

43, 54, 
D.* *oürdéyon, -dion: ürdèyô S 19 | &rgô 

Ni l. 
E.S +violon: violé" L 61. 
F.S *bim': bim Th 24 (fém.). 
CG." *hérwéte: hérwét Ve 40 (désigne une 

petite guêpe"); My 4 (id.®). 

H. *piy'résses? (pl.): piyrés My 6. 

119 ]. *freulon, *fré-, *frou-: frèlò Th 25; 
D 94, 110; Ne 49 | fræ- H 69 | frè- Ne 20 | frai- 
Ar 1 (?). 

2. +frèt'nire: fré?tnir To 6 (?). 
J. «(espèce de) guépe»!'. 1. 'guépe' A 37; 

Ch 61; Th 53 (pas de terme spécial); Ni 36, 

38; Na 6; L 2, 45 || 2. "grosse guêpe’ To 37, 94 

(= longue guépe); A 50; Mo 41; Ch 16, 33; 

Ni 6,79, 33; Ph 15, 37, 42, 81 (approximativ!); 

D 113, 132; W ‘45, 59; H 21, 46; Ve 35, 41, 

44; My 3; Ma 1, 39, 40 (enq. compl.); B ^3, 4, 

9, 15; Ne 9, 47 (2); Vi 2 || 3. "franche ---' Ma 

43 || 4. "guêpe de cheval'!? S 31, 36; Ch 63, 

“64; Ni 2,5, 11, 20, 39, 45, 107; Na 19, 30, 49, 

59, 69 (probabl'), 79, 99, 107 (L. Verhulst, v 

'bruyon"), 112, 116, 129, 130 (probabl'); Ph 
42, 79; D 25, 36, 40, 58, 72, 81; W 1-10, 21-35, 
36, 39,752, 63, 66; H 8 (grosse guêpe dont les 

enfants ont grand peur), ‘26, 27, ‘28 (longue 

guêpe), 37, 38, ‘42, ‘45, 46-53, 68; L 1, 7, 19, 
29, 43, 87-113; Ve 6, 26; Ma 2-9, 29, 53; Ne 4, 

‘6, ‘12 || '--- de bourrique': di bòrik Ma 36 || 

5. *--- de bois" A 7; Na 84. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

K. «bourdon»'?. 1, "mâleton' A '13 (ajou- 
ter maltò; burdó 481), '18 (ajouter maltò; 

«taon» 481); Ni 102; Na 127; D 34 (ajouter 

maltó; pas de rép. 481); H 2 (?); L 116; Ve 34, 

47; Ma 19; B 23 || 2. "bourdon" To ‘71 (ajouter 

b«urdó; mantò 481); A '20 (ajouter burdô: 

«taon» 481); Mo 9 (?), 58 (2); S 29 (~ a blà 

ku? [v. not. 120, ADD]; Ch 72 (ajouter 

burdô; bruá 481); Ni 112; Ph 16 (fó^ [v. not. 

120, n. 8] || 3. "breton? Ni 28 (mais grd ~ 

481), 98 (ajouter bértò; maltó 481) || 4. 'bruon/ 

bruyon' Na 107, 109 (ou piti ~?) || "bruyarde": 

brayót Ma 35 || 5. 'roudillon' L '57 (ajouter 
rugô) || 6. ‘petillon' L 43 || "mouche au ---': m. 

al pécó!* L 66. 
L. «(espèce de) taon»!*. 1. 'taon' To 7, 99; 

Ni 80 || "gros ---' Ma 46; Ne 44 || "gros jaune 

--2 Ne 15 || "taon de cheval" Ni ‘97; D 68 || 

2. "lourdaud / -on' My 2 (ajouter /ürdó; mäi 

mòz 478); Ma 40 || 3. "mouche de cheval To 

43; B 6, 21, 24 (J.H.); Ne '12 || "grosse -- B 6 

(Regné), 11 (Steinbach); Ne 44 || 4. 'gros mou- 

cheau': gró móyé B 5 (M. Rinck, mais Hürdó 

478)15. 

1 MASS. *fon.nét frelon, sorte de guêpe; 
fig., femme bavarde et médisante, LIÉG. *fónét 

grosse guêpe très dangereuse, Gloss. S'-Lég. 

*fouónon (“fotinèt à Virton) frelon; fig., per- 

sonne méchante. — Propr' 'foinet' et "foinon’, 

dèr. de ‘foine’ fourche (v. Haust, Chestr., 

Mass. *fon.ne, Lita. *fóne, Gloss. S'-Lég. 

*fouóne, etc.; vol. ult.). V. HAUST, Étym. 31: 

le frelon est «ainsi nommé parce qu'il porte 

sur la téte deux appendices en forme de 
fourche». On hésite à accepter cette explica- 

tion: le frelon a deux longues antennes, carac- 

téristique qu'il partage avec les autres vespi- 

dés, mais celles-ci n'ont nullement la forme 

d'une fourche; le taon, par contre (en particu- 

lier Haematopota pluvialis L.) possède des 

antennes courtes et robustes (qui sont profon- 

dément encochées au niveau du premier seg- 

ment chez H. p.). L'auteur a, semble-t-il, 

confondu les deux ordres. Comme les dér. de 

"foine' s'appliquent spécifiqu' au frelon, on les 

interprétera plutòt en «dent de fourche»; l'ap- 

plication du mot au frelon aura été motivée 

par la douleur aiguë que provoque une piqûre 

de frelon (cf. Mass. *pourchüre a côps 
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d' fon.ne). — Déplacer les formes classées 
FEW 21, 270b vers le volume 3, 913a füs- 
cina, où sont classées des formes lorr. répon- 
dant à 'foinon' (au sens ‘dent de fourche") et 
ou figure déjà gaum. *fónét [d'après Lol — 
Pour une motivation analogue, v. not. 136, E, 
F et n. 6, 7. 

? Propr' 'fourchereau'. Même motivation 
que dans les mots dér. de 'foine' fourche. 
Ajouter le sens FEW 3, 885a fürca, aprés 
Jupille *fotch ré fourchon. 

BALLE tanglès, m., anglais, frelon; pioche 
double (pic d'un cóté, houe étroite de l'autre). 
— On n'a pas trouvé de trace du mot anglais 
en fr.; la filiation des sens pourrait étre: 1? es- 
péce de pioche, ainsi appelée parce que d'ori- 
gine anglaise: comp. Érezée [Ma 19] *anglése 
lame de faux (fabriquée en Angleterre?); 
2° frelon, insecte dont le dard est aussi redou- 
table que le cóté aigu de cette pioche. Autre 
interprétation: ‘anglais’ pourrait être un eth- 
nique dépréciatif; ceci correspond sans doute 
à l'analyse de Wartburg, FEW 15/2, 88a 
Engle, qui rapproche "anglais" frelon (enre- 
gistré pour Guign.) du méme t. au sens 
"homme grossier”, — Dér.: *anguél'riye nid de 
frelons Ph 86. 

+ Copr. tourdion (enq. &r-), CARL.! *our- 
déyon, DASC., Insectes *ordéyon. — Le mot 
figure sous le rad. onom. rud- (FEW 10, 
539b), aux cótés du hesb. *roudion grelot; 
bourdon (v. not. 120, E). Cet étymologie sup- 
pose une altération (peu probable) de rud- en 
urd- et ne rend pas compte des formes en ò-, 
On préférera rapprocher ce nom o.-w. du 
frelon d'apic. hordoiller courir d'une façon 
désordonnée, hordeir (ou il faut trés vraisem- 
blabl' lire kordier); ces deux mentions, qui 
constituent l'article mnéerl. horten (choquer, 
heurter) du FEW 16, 227b-228a, ne peuvent 
être séparées de afr. ordoier ròder (pic. env. 
1250), mfr. ourdier (1415), FEW 7, 388b 
orbis. On classera donc sous l'étymon lat. 
les formes égarées sous horten et le dér. 
“ourdèyon, *or-, à moins qu'on ne préfère 
pour l'ensemble un classement, peut-être meil- 
leur, sous orbiculus (FEW 7, 387b), d'ou 
orbiculare. — V. aussi *ourdiyon Ni 72 
(not. 134, n. 5). 

* Comp. "violon, t. enf., abeille (Cointe, 
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Liége) DL. Le vol du frelon s'accompagne 
d'un bourdonnement bruyant. 

? V. BAL "bim" espèce de grosse guêpe. 
Rattacher ce mot, inséré FEW 21, 270b, au 
rad. onom. bimb- FEW 1, 369b? 

7 V. REM. Gloss. *hérwéte petite guêpe 
[pour cette définition, v. n. 8]; personne im- 
pertinente ou bavarde (sens lié au précédent). 
L'auteur rassemble la documentation connue 
à propos de ce mot et critique son rattache- 
ment à *skerian (> w. "bit, -yf déchirer 
et, sans doute, *Airwéte, *hé- languette de 
terre). Il rapproche hypothétiqu' *Aérwéte 
guêpe de “hawerè: on djône ~ un jou- 
venceau (de *hawer aboyer FEW 4, 394b 
hau-?. 

* La définition ‘petite guépe' ne s'accorde 
pas avec la taille du frelon, qui est énorme par 
rapport à celle des guêpes communes. Il est 
probable qu'on désigne par *hérwéte un autre 
insecte que le frelon, dont l'aspect ressemble à 
celui des vespidés. Cette impression se ren- 
force lorsqu'on constate qu'il existe à Ve 39 
un mot qui désigne propr! le frelon; v. n. 9. 

? V. Rem., Gloss. “piyerèsses, f. pl., t. d'api- 
culteur, frelons. Dér. en -atorissa de 'pil- 
ler"; FEW 8, 500b pilleum. 

'? "frelon" et “-onnière': empr. au frq. 
“hurslo frelon, FEW 16, 27la. — Altéra- 
tion: “frelonnière' > "fredonnière" (plus précis! 
“-enière" avec amuissement de la prétonique 
interne), peut-être sous l'influence dès dér. de 
fritinnire (> fredon, -onner, etc.), FEW 3, 
813a, quoique cette famille soit assez peu 
représentée au n. du domaine gallo-rom. Des 
formes en -d- sont attestées FEW 16, 271a. 
— À l'évolution sémantique de “frelonnière' 
(1. nid de frelons; 2. frelon), comp. celle des 
collectifs 'guépiére' (ALW 1, c. 48), "coralier 
et "maréchaudier' (not. 121, C, 2 et D, 2). 

'! Pour ‘guêpe’, v. ALW 1, c. 48; qqs var. 
à la not. 123. Formes des déterminants: 
2. gròs; 3. frak; A "cheval et 5. 'bois': not. 
prévues dans des vol. ult. — FEW 14, 343b 
véspa enregistre le sens "frelon' pour 'guépe' 
et 'guépe de cheval. — A Ni 20 (Ard.), ce 
dernier t. s'oppose à "guêpe de *Poubounes' [de 
friandises; v. ALW 4, 314b] guépe ordinaire. 

12 A la mention liég. du FEW 14, 343b, 
ajouter DEPR.-NoP. et Dasc., Ins. *wésse dé 
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k'vó. — Croyance: il faut sept frelons (= 

*wésses di dj'vá) pour tuer un cheval L 19. 
13 On respecte le classement de la not. 120 

BOURDON et on indique, par rapport à cette 

not., les var. et les add. — La confusion entre 

bourdon et frelon est plus fréquente que ne 

l'indique le tableau; v. DL, Pirs., Mass., LIÉG. 
“malton bourdon et frelon, LÉON. id. ou *bru- 

wan frelon, BALLE id. frelon, synon. *anglés. 

La définition de Scius est particuliér' re- 

marquable: *malton «frelon, grosse mouche- 

guêpe»; *pére-malton «gros frelon» [sans doute 
bourdon]. 

14 Noter le fèm. de l’art. contracté, con- 

firmé par DL *pètion, m., aiguillon, dard [cf. 

not. 9, C, 2]; *mohe al (aussi à, di) pètion 

insecte muni d'un dard. — Le t. *pétion seul 

n'a pas été relevé par PEH au sens ‘frelon’: v. 
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DL, qui enregistre le mot pour L 43, et FEW 

8, 132b péditum. Pour *pétion bourdon, v. 

not. 120, H. 
15 On respecte le classement de la not. 135, 

en n'indiquant que les add. et les var. Les 

déterminants 'gros(se)': gró(s) et "jaune: gèn 

caractérisent le frelon par rapport au taon. 
16 Rép. approximatives: 1° "grosse mouche" 

To 2; B 7, 30; — 2° ‘jolie mouche’ B 27. V. 

not. 134 HYPODERME DU BŒUF; — 3° "mouche 
de *d& [de purin; ALW 9, 303b] L '114, 
mouche scatophage. — Ajouter, d'aprés BAL, 

*bódét espèce de frelon. Littéral' "baudet' 

(probabl' de *'guépe de baudet', cf. "guêpe de 

cheval", "guêpe de bourrique’, sous J); biffer le 

mot du FEW 21, 270b et l'insérer FEW 15/ 

1, 29b *bald. 

126. CALANDRE DES GRAINS 

Q. G. 472 «charançon du blé». 

Pour désigner le charangon brun chátain ou 

noir qui fait de grands ravages dans les réser- 

ves de grains, le domaine belgo-roman pos- 

séde les mots *cálon (Liège), *calone, -ène 

(pic.) et “caland(r)e, -anke (reste du domaine); 

ces termes appartiennent à la méme famille et 

sont probabl' liés au mot fr. charançon. 
Le s. de la prov. de Luxembourg connait 

*cosson, -an (et var.), ainsi que “bawète, lequel 

s'applique d'abord au bruche du pois. 
Les réponses approximatives, nombreuses, 

figurent dans les notes. 

A." 1. *eálon? (m.): kòlò L 1 (C. Déom) | 
kó- L 101 |-òy L 61. 

2. l. *calone, -é"ne (f.): kalòn To 27, 37 | 

én? To 39 | -é^n? To 73 ém? To 94 (ou 

-êdr). 
IL a. *calande, -dre, -indre*: kalòt To 28, 

“71,99; A 2, 7, 10, 12, 13, ‘18, ‘20, 28, 44, 45; 

Mo 9, 17, 42, 58, 79; S 1, 6 (J.H.), 29-36; Ch 

4, 16, 27, 33, 63, 72; Th "2, 25-53, 62, 72, 73; 

Ni 1, 5, 6, ‘9, 17 (bruche du pois), 19, 26, 33 

(peut-être charançon, mais d'abord bruche du 

pois) 36 (aussi bruche du pois), 38, 39, 61 

(bruche du pois) 72, 90 (aussi bruche du 

pois), 93-107; Na 1, '20, 22, 44, 101 (?), 107, 

112, 116, 135; Ph 33-45, 54-81, 86; Ar 1; D 

15, 25, 38, 68-73, 110; H 69 (bruche du pois) | 

-üd To 13, 24 (^ dat blé), 43; A 60; N1'102 | 

-üt Th 54, 64, 82; Na 130 | -ót Ph 84 | -àdr No 

3 | -Âd ig To 78 (kà-) | -édr To 94 (ou -é"n) || 

b. *calanke, -nanke, tcalinke": kaläk Mo 64 | 

-ä,k A 50 | -nàk Ph 15 | -lèk Th 14. 

B.5 a. *cosson...: kósó Ne 11; Vi 22 (kòl-) | 
-ðn Vi 2 | -oy Vi 27 | -àg Vi 8 (9) | -a^y Vi 13 || 
b. *coss'ron ...: kósróg Vi 25 | -à Vi 6, 8 (2) | 

-a", Vi 13. 
C. “bawète”: bawèt Vi 43 (~ dò blé), 47 

(bruche du pois). 

D. *charangon?: Saräsô Ma 1, 40; Ne 20; 
Vi ‘36. 

E. ‘bête de ble Mo 41 || '--- de grain! Na 

109, 130?. 

! Étymol.: v: TLF, s.v. calandre: «Probabl' 
var. dialectale de charançon (BLocH-W.), mais 

dont l'origine et l'évolution restent obscures. 

L'hypothése d'un emprunt au néerl. kalan- 

der (BEHRENS) [v. aussi HAUST, DL] est à 

écarter, le néerl. étant emprunté au fr. [...]. Un 

emploi métaph. de calandre oiseau est peu 

probable.»; — s.v. charançon: «L'étym. préfe- 
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rable parait étre *karantionos [...] sur un 
rad. *ker-, *kar- désignant le cerf (Hus- 
SCHMIED).» — Dans le FEW, calandre au sens 
'charangon' n'est pas sous *calandra, 2, 
56b (» 'calandre' alouette, et diverses espéces 
d'oiseaux); il n'y a pas d'article *karantio- 
nos dans le FEW 2 (l'article de J. U. Hub- 
schmied [Vox rom. 3, 1938, 72] étant posté- 
rieur à la rédaction de ce vol.), et il n'y a pas 
d'article kalander dans le FEW 15. Une 
note à l'art. *cer-, FEW 2/1, 595a (> 'céran- 
cer', etc.) récuse la proposition de Spitzer de 
rattacher charançon à sérancer. Le mot cha- 
rancon n'est pas dans les matériaux d'origine 
inconnue, FEW 21, 274b-275a, mais à cet 
endroit, deux formes se rattachent visiblement 
à 'calandre': 1? AmiensN. kalen, m. [sans 
doute pour f] [...]; kalene, adj., charan- 
conné; 2° Courtis. talad. On ne sait pas ou 
ont été classés 'charangon' et les autres formes 
répondant à 'calandre'. — L'étymologie de 
‘calandre’ devrait, semble-t-il, être réexaminée 
en détail, en tenant compte, notam', des for- 
mes livrées par l'EH. On se contentera ici 
d'appeler l'attention sur les pts suivants: 
1° "calandre' (et formes apparentées) est un 
mot du nord, dont les liens avec le fr. charan- 
çon ne sont pas établis; — 2° une alternance 
formelle tout à fait analogue à celle que l'on 
observe pour *cálon ^ *caland(r)e affecte 
*malon (ancien' attesté, conservé notam' en 
w.) ^ malandre, rattachés à malandria, 
FEW 6/1, 80b-81b; — 3*le liég. possède un 
autre *cálon dont l'origine n'est pas éclaircie; 
il s'agit de *cálon nielle des blés (DL; FEW 
21, 193a (bluet), 194a (nielle); vol. ult.); — 
4* le w. connait par ailleurs un autre nom de 
plante formelt proche de *cálon, et ou se 
produit une alternance -a/-ò ~ -at: il s'agit de 
lieg. *gólon, nam. *gólan; liég. *gólante (-de?), 
formes qui possèdent les sens 'aunée' et 
"bryone dioique' (DL; FEW 21, 178b). 

? Cf. DL *cálon 2. — «Le liégeois allonge 
souvent la voyelle de la syllabe initiale», 
Hausr, Etym. 56, n. 4, qui cite, entre autres 
ex., les cas de *pávion (v. ici, not. 139) et 
*ávion (not. 9). 

> A ces formes en -ën (> em, -éjn), comp. 
AmiensN. kalen (cf. n. 1). 

+ LÉON., Ps. BALLE, DEPR.-NoP., Copr., 
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Corr., Gloss-S'-Lég. etc. *calande, MAES id. 
ou *ga-. À cette dernière var comp. *gardi- 
nal chardonneret, var. de "cardinal" (not. 61, 
B). 

* Comp. *arongue: arók, var. de 'aronde' 
(not. 68), *pourchó d'ingue, var. de 'pourceau 
d'Inde’ MAES, etc. 

9 DASN. cosson (inc. de Goff., d'après HAUST, 
Chestr.), Mass. *coss ron, LIÉG. *coss'ran. V. 
FEW 2/2, 1244b cossus (> afr. cosson, mfr. 
cou- charançon). — L'insertion d'un r inorga- 
nique (formes classées sous b) n'est pas un 
phénomène isolé; cf., par ex., *pins'ron pinson 
(not. 60), *maz rindje mésange (not. 69). 

7 Cf. de méme *bawéte charangon Gloss. 
S'-Lég. — V. FEW 1, 298ab bau, ou figure le 
méme t. avec les sens 'moucheron' et 'pyrale 
de la vigne'. On pourrait aussi songer à ratta- 
cher ces mots lorr. à batare, FEW 1, 285a 
(> *bawéte et var., aux sens ‘trou dans un 
mur’, ‘lucarne’, etc.); le charançon, comme 
d'autres insectes nuisibles, fait de véritables 
trous dans les grains. 

* Formes empruntées au fr, comme l'in- 
dique l'initiale $, 

? Réponses approximatives. Les mots qui 
suivent désignent divers insectes nuisibles, par 
exemple: 1° la teigne des semences (microlépi- 
doptère): l'adulte ressemble à une mite; la 
chenille, blanche à tête brune, se développe 
notamment dans les denrées alimentaires stoc- 
kées; 2° le ténébrion (coléoptère), entièrement 
noir, qui vit dans les produits à base de farine; 
sa larve est le ver de farine; 3° le bruche des 
pois (coléoptère); 4° divers insectes qui nui- 
sent aux cultures, en particulier aux céréales. 
et leurs larves. Certains feront l'objet d'expli- 
cations plus développées dans un vol. ult. 
l. "mote My 2, 4 (^ du gré); *mite Ne 76. V. 
not. 143 MITE; — 2. 'mouche' Na 127; '--- de 
blé" Ni 20; '--- de grain D 30; H 37; Ve 35; 
"mouchette' Na 19, 129; D 7, 40; W '8, 9, 13; 
H 2, 21,67, 69; L 2, 19, 39, 113; Ma 3, 4 (?); 
B 2, 3, 15; Ne 11; '--- de blé Na 30; '--- de 
grain’ Ni 61; W 59, 63; L 61, 87; Ma 3; B 27; 
Ne 26; '--- qui mange les grains’ B 11; '--- de 
froment D 15. Les t. "mouche" et "mouchette" 
doivent être interprétés au sens très général de 
‘insecte qui vole’; — 3. *picot H 8, 27 (pi-), 
‘42. Comp. not. 144 PUCERON; — 4. *plocon 
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H 46. V. même not — 4. *gribouli H “Al 

(Joseph Delcominette). Comp. frm. gribouri 

(et formes apparentées) eumolpe de la vigne, 

FEW 16, 386b kriebelen; — 5. ‘ver Ve 32; 

"petit ver' Ne 38; "ver de grain' D 101; Ma 46; 

B 11; '--- de froment Ni 28; '--- de fanne S 

19 ("moulon ---); Ni 17; W 1(; L 1 (2), 45 

(?); Ve 32; My 1; 'vermin du grain’: verné Ph 

86; "vermine' Ma 42; 'vermon': vyèmò Ni 17 

(= larve qui ronge la racine de certaines 

plantes: betteraves, pommes de terre, etc.). 
Pour "ver" et dér. (= larves et insectes nuisi- 

bles), v. FEW 14, 292b sv.; le tableau des 

formes de 'ver' est à la not. 167; — 6. *foreü 

Ne 4-6 (larve du bruche des pois). V. aussi 

DL *foreü larve qui troue les carottes, les 

pommes de terre, etc. et FEW 3, 699a. — 

6. *costri Na 84. Propr' 'couturiére': le mot 

s'applique à divers coléoptéres (v. not. 129 

BOUSIER, 130 COCCINELLE, 132 CARABE DORÉ) et 

à la taupe-grillon (not. 147). — 7. *scoton, 

défini par «insecte qui ronge les blés» D '124. 

C'est aussi le nom du campagnol dans cette 
partie du domaine; v. not. 39, ADD. — Péri- 
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phrases signifiant que le grain (ou la plante) 

est atteint(e) par les insectes: 1. le grain est 

miné": minè Ne 76; — 2. "vidé": vüdi L 66; — 

3. ‘miele: milé My 4, terme qui s'applique 

aux ravages causés par les pucerons; cf. not. 

144, A; — 4. 'féru en mouchettes': fere è 

mohét W 13. V. DL *férou è mohètes ou “è 

halénes couvert de pucerons ou de chenilles; 

— 5. "moucheté': mosté D 15, 40; musté Ni 

85; Na 79. — Verbes correspondant à certains 

de ces participes: 1. "mieller": */u grin mile My 

4; — 2. 'moucheter': */és grins moch'tét «à 

propos de semis déjà poussés, mais encore 

petits qui disparaissent à cause de la bise, mais 

peut-étre pour une autre raison» D 15; 's'en- 
mouchir': */i fawéte [féverole] s'émohich (ind. 

pr. 3 ps. inchoatif) H 27; — 3. 'vermir': *vie- 

mé étre atteint par le *viémon et s'étioler Ni 

17. Formes de l'ind.: tèl viéméch' nét (ind. pr. 

3 pp. inchoatif), -méchin' (ind. impft 3 pp.; cf. 

ALW 2, 310a); — à Ni 19, tvièmi (infin.); té 

vièminèt (ind. pr. 3 pp), té viéméch net (id. 

plus rare). 

127. HANNETON (carte 72) 

Q. G. 452 «hanneton». 

Le domaine propr' w. connait *balowe et 

ses nombreuses var. A l'o., le vol bruyant de 

l'insecte a suggéré la dénomination *bru(w)an, 

que le hanneton partage avec le bourdon. Au 

s., on désigne le coléoptère par “hourlon, mot 

qui appartient sans doute à la famille de 

*hüra. Selon la couleur des téguments, on 

distingue le "capucin' du ‘meunier’. Qqs appel- 

lations trouvent leur motivation dans des jeux 

d'enfants ayant le hanneton pour centre. D'au- 

tres semblent dérivées de prénoms. 

En ADD, rhizotrogue ou hanneton de la 

Saint-Jean. 

€ ALF 683; ALPic. 235; ALLR 194; 

BRUN., Eng. 822; M. PIRON, Arnicot et les 

noms du hanneton en Belgique romane, BTD 

25, 1951, 185-190. 

AŻ Ï. a. *balouwe, -oû-, -owe, -à-, -awe...: 

baluw W 66; H 2, '20, 21, 28 | -daw W '36, 

'68; H 8 (var. -diw), 22, '23, ‘26, 38, '39, '42, 

49, 53, 69; Ma ‘38; B 21 (à Roum.?) | -àw D 

30, 46; W ‘52, 63; H 1, 8, 27, 37, '45, 46; Ma 

36, 43, 46, '49 | -à L 87; B 12; Ne 16 | -ww 

Ma 51 | -ów W 1; Ve 32, 34 | -ów D '33, 34, 
'47, ei, 64; W 10, 13, 30, 39, 42, "56; H 67, 

68, “77; L 1, 29, 35, 45, '50, 66, 101, 113, 114; 

Ve 26 (-ò/aw), 31, 35-47; Ma 1-9, '14, 716, '18, 

19-29, 731, ‘32, ‘34, 39-42, '50, '52 Q. 53 | -òw 

L 116; Ma 12, ‘15, 19 (ou -ów) | -w H 50; L 

94, 106; Ve 24 | -aw L '33, 43; Ve 1, 2 (S'-J.- 

Sart), 6, 8, 15 || *balou: balu My; B 2-7, 9 (et 

Baclain, Langlire), 11, 12, ‘14, 15, 17, 23 (à 

Noville, v. -4:f), 27 (v. üf). 
b. *balüye...: balüy B 28; Ne '48 (et Ber- 

cheux), 49, '50 (var. -diy selon une des trois 

enq.) | -a, Ne '48 (eu -üy), “50 (id.) | «-up» B 

'32 || *ba(y)à, -u. ` ba(y)ü, ba.u B 33 (petit 

hanneton de mai) | | ba. ó Ne 76 (et -ò à Loufté- 

mont). 
II. *balouve, -oû-: baluf Ne 1, '60 | -üf B 

26 | -üf B '1, 16, 22, 23, "26, 27, 30, 31. 
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IH. *baloüde, -ou-...: bala Ni 5, 6, 9, 19, 
20, 85; W 3 (üd), 21,745 (id.), 59,773 (2) | -üt 
Ni 17, 29, “30 | -ut Ni 2, 26; W ‘32. 

IV. *balouje, op... ̀  balaus Th 82; Ni “25 
(néol.), 28, 45, 80, ‘97, 98, ‘102; Na 19, ‘20, 23, 
30, 59, 129, 130; Ph ‘28 (selon le tém, de Th 
53), 37, 54, 69-86; Ar 1; D 132 OH. v. -à3); 
H 731 (2), 36; Ne 26 (2) | -à$ Na 22; Ph 70; D 
123 (-2) | -à$ Ch ‘54, 61; Ni 107; Na 1, 24, 44, 
49, 69, 79, 84, '96, 99, 101-127, 135; Ph 15-33, 
42-53, 61; Ar 2; D '5, 7, '9, 15, 25, ‘26, 36-40, 
45, 58, 68-84, '85, '91, 94-120, '129, 132 (enq. 
compl.); Ma 35, 46, '47, '48; B '20, 21 (et 
Roumont), 24; Ne 4, '5, '6, 9-15, '17, ‘18, 20, 
'22, ‘23, 24, '26, 31-33, ‘34, 39, '46 (à Ver- 
laine), 47, 49, 63 (et Nivelet), 75 (à Ranci- 
mont); Vi '34 (E. Simonet), 35 | -ày W 7732. 

A”. a. *übalowe, *à-: abalòw L 61, 85 | ò- L 
1 (A. Gob.), 39 | ò- L 66 || b. *bize-ábalowe, 
*biche-balowe: biz àbalów L 61 | bis balów Ma 
l, 
B “bizawe, -Ade...: bizaw L 2-19, ‘32, 733, 

39 | -ât L 61 | -ór L 1 (C. Déom). 
C.^ a. *bru(w)an, -àn... *brou-: bruwò To 

28, 37, '71, 78; A 50, ‘52, 60; S 6, '11; Ch '66 
(arch.); Th 24, 53; Ph 6 (bré-), '21 | -(w)à To 
39 | -ð To 43 | bru.à To 1, '8, 13, 24, 27, '44, 
“50, 58 (ou -aw), '72, 73 (J.H.), /82, ‘91, 94, 99: 
A '48, '52 (ou -wa, selon enq.), ‘57; Ch 72 
(qqfs); Th '52, 55, '61, 62, ‘63 | -wå No 1-3; 
To 7, 73 (var. -à) | -w,yó To 6 | bru.à To 2 | 
bratwò A 1, 2, 14, '32, 50 (ou bru- selon enq.) | 
-d, S 10 | -„à A 28 | -àg A 44 | bra.á To ‘51: A 
7, '13, '20, '39, '40; Mo 9 (arch.); Th ‘79 || 
b. *bruyan, -on ... *brou-: bruya" Mo 64 | am 
Mo 37 (bruji-) | bruyà Mo '57, 70 | -&, A 12; 
Th 29 | br&yä Mo '11, 17. 

C'.5 *brüte: brüt Ni 61, 93. 
D." *hourlon, -an... *hoür-: /«rió Vi '34 

(E. Hanuse; v. balàs), 38-46 | -à Vi 25 | -àp Vi 
“12, 13, 18, 29 | -an Vi "21 | h&rlô Vi "14,36, 
37, 47 | -àp Vi 27 (hór-) | -à Vi '19, 726 | -à.y Vi 
22 | -0? V1'15, '17 | -o, -ó? Vi 16. 

E." *capucin, -chin: kapusè Ch 16 (espèce 
brune, par opposition à F, 1) | -è S 37 (petit 
hanneton rougeâtre). 

F.? *moüni, “mou-, *mon-...: màni Ni 1; 
L ! (gros hanneton), 4 («male de *moün- 
résse»), 7 (à ailes blanchátres), 14, '50 (à ailes 
comme saupoudrées de blanc) | mani Ni 45 
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(poudré de blanc), '102 (gros et blanc) | -Ai W 
3 (à ventre blanc) | môn? Ch 61 («male»); Na 
107 (à ventre blanc) | -£ S 1 | -7 S 37 (élytres 
blanchâtres); Ch 16 (espèce blanche) | -i; A 12 
(de couleur pâle) | -Aè A 1 | móni To 7 (à ailes 
blanches). 

G.!? *précheü, *prin- ...: présé A 1 | précé 
Ni 1 | présé Mo 23 | -& Mo 1. 

H.“ *órlodji: òrlògi Ne '8. 
1.12 a. *glardin: glardé A '19, '51, '52, 58 || 

*ardin: ardé A 60. 
J.!5 *gardeurót: gardéró A 37. 
K.'* 1. *arnicot...: arnikó Ne '38, 51, 57, 

69; Vi 2 | (A)ar- D 136; Ne 43 | ernikó Ne 65. 
2. a. *arnicoté, -ké...: arnikóté Vi 6 | -ke 

Ne 44 (mais enq. compl. ar-) || b. *arnoté: 
arnóté Vi 8. 
Liza *an'ton, tam- ...: antò Mo 20 (TH, 

v. am-), 23, 42 (id.), 79 (ou am-); S 13; Ch '64; 
Th 14, 24 (néol.), 64; Ni '35 | éntó, A 12 | éntò 
To 48 (ou nitò) | amtò To '89; Mo 9, 20, 42, 
44 (-ôn), 58, ‘70, 79; S 1, 19-37; Ch 4, ‘6, ‘10, 
16, 26-43, 63; Th 72, 5, '9, 25, 43, 46, 54, 73; 
Ni 1, 11, 721, ‘32, 33-39, '54, 72, 90, 112 | a- 
móntóg Mo 44 (?) | èmtò Th 72 || b. *niton: 
nitó To 48; Ch 61 (ou balūs). 
M36 +charloté ...: sarlóté Ne '61 (à War- 

mifontaine, G. Dauby) | -é Ne '1, '45, '46 
(sauf Verlaine), 6017. 

! Au sujet de cette famille de mot, dont 
l'origine n'est pas éclaircie, v. en dernier lieu 
BALDINGER, Etym. 1, $786, qui, à propos des 
formes rassemblées FEW 21, 276b, reprend la 
proposition étymologique formulée par Haust 
et, partiel', par Grandgagnage. — V., en effet, 
DL, s.v. *balowe 2 hanneton (distingué de 
*balowe 1 jeune nase, sur lequel v. not. 112 
NASE, ADD.): «D'après G, p. 331, qui écrit 
“bièsse ás balowes, Vinsecte serait ainsi dé- 
nommé parce qu'il sert à prendre des nases; 
en réalité, le hanneton sert d'appát à la péche 
méme dans des régions ou la [lire: le] nase est 
inconnu(e). Ce nom est plutót altéré, par éty- 
mologie populaire, de *bissábalowe, *bizába- 
lowe (Seraing, Jemeppe), *bich'balowe (Marche- 
en-Famenne) ‘hanneton’, dont le premier 
élément serait le verbe *bizer: *bizáde balowe 
aurait donné *hizábalowe, puis *äbalowe. Le 
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type *balowe (hanneton), avec des variations 
de finales, couvre la région wallonne propre- 
ment dite [...]. On trouve déjà balue au 14" s. 
(Jean d'Outremeuse IV, 462). Pour l'étymo- 
logie, comparez *balau, “balou (Mons: Si- 
GART) “sotte, étourdie', *balou (Lille) 'ba- 
daud, nigaud', qui dérivent sans doute de 
baller ‘danser, s'agiter, aller çà et la", — Qqs 
points font, semble-t-il, difficulté: 1° sur le 
plan phonétique, l'évolution de “bizide b. en 
*bizáb. est problématique; elle ne peut expli- 
quer la forme “biche-b. de Ma 1; — 2° sur le 
plan morphologique, pas une seule des termi- 
naisons suivant le radical bal-, rattaché à "bal- 
ler", ne correspond à une désinence de verbe 
en “er”; par ailleurs, les finales -uw ..., -uf ..., 
-4$ ne sont guère identifiables comme suf- 
fixes; — 3^ sur le plan sémantique, l'idée que 
l'on se fait du hanneton (insecte lourd, mala- 
droit) ne s'accommode pas du contenu de 
grace et de légéreté inclu dans le verbe 'bal- 
ler; sous ce rapport, le rapprochement établi 
entre le montois “balau, -ou... et ballare 
n'est pas plus convaincant. La question de 
l'étymologie de “balowe ... mériterait une exa- 
men approfondi qu'on n'entreprendra pas ici. 
— Classement, tout provisoire, des formes du 
t. "*balowe': 1° type simple: sous I, la finale 
(= ce qui suit bat, vraisemblabl' radical) 
correspond à la finale de part. passé fém. "ue 
(comp. ALW 1, c. 72 PERDUE); sous H, -av, 
-üv dérive visibl' de la forme voisine -uw, -diw. 
Une telle évolution de w à la finale ne fait pas 
difficulté; sous IH, -«d, d peut s'analyser en 
"-ourde', var. du suff. péj. “arde' dans la 
région concernée (Brabant); il est probable 
que ‘-ourde' s'est substitué à un primitif an, 
-üv ou -uw, -dw (comp., dans la méme zone, 
*coloüde, var. de tcoloiive..., not. 95); sous 
IV, auf, -dif (= *-ouje, -ou-, et non *-ouche, 
-0ü-; cf. *baloüji ..., dèr. de *baloüje, ci-des- 
sous, n. 2, ce caractère sourd de la finale 
excluant le rapprochement avec 'balochier' 
proposé par Greive, cf. BaLD., Etym). On 
pourrait rapprocher ces terminaisons de celles 
de *framouhe, -ouje... taupinière (not. 45), 
de *frimouhe, -ouje... fourmi (not. 121); — 
2° type composé: sous a, *ábalowe, ou tå- 
pourrait étre préfixe (avec allong' secondaire; 
cf. *übarone DL, etc.), si l'on considère -bal- 

comme un radical verbal; sous b, 'béte-*ába- 
lowe! et 'béte- *balowe', où le second élément 
est déterminant du premier. On préfére recon- 
naître 'béte' dans *bisse (d'où *bize), *biche 
(v. not. l, n. 5), que “biz(dde): v. ci-dessus. 
Pour le ; de ces formes issues de béstia, 
comp. les composés *bibisse, *bibiche (avec les 
sens ‘bestiole’ ou 'niais') et les dér. comme 
"bieten bétail (< béstia + suff. collectif 
-étu); pour la sonorisation du s, comp. 
*bize-à-cawe littéral! "béte-à-queue' (larve de 
la mouche scatophage), *bize-à-l'oreille litté- 
ral! "béte-à-l'oreille' (perce-oreille) (v. ci-des- 
sous, not. 150 et 156), *méze-ovri Ve 40 litté- 
ral! "maitre ouvrier! (contremaitre), DFL. — 
Les glossaires consultés confirment les formes 
relevées par l'EH. Plusieurs des formes de 
l'ALF (sur lesquelles se fonde le commentaire 
de BALD., Etym.) sont, en revanche, peu süres: 
cf. verv. balàoh (pour -aw), Liège baloh 
(pour -ów), Vielsalm bālu (pour ba-), Dur- 
buy balgoh (pour -ów), S'-Hubert balouw 
(où l'EH enregistre balais), War. balüh (sans 
doute pour -aw, -daw relevé à la périphérie de 
Waremme). 

? Dér. des formes appartenant au t. tba- 
louje, -oit-: *baloüji, intr., gâter, bousiller (un 
ouvrage) D 84, 85; ind. pr. 3 ps. *i baloüje; 
tr., *baloüji l'ovradje D '103; Ne 4, '5; ind. pr. 
2 ps. *k'ést-ce ki t` baloüjes la? — Dër. en 
“eur': *baloüjeü D 85; --- d'ovradje D '103; 
Ne 4, '5. Comp. le sens ‘maladroit’ noté par 
Pins. pour “halotije. — Autre sens: *baloüj né 
flâner, trainer LÉON. V. encore BALD., Etym. 
1, $786, qui signale les mentions givétoises et 
ardennaises du FEW 22/2, 112a ('lambiner, 
lambin’). 

3 Propr' 'besaigué". Le sens 'hanneton' est 
vraisemblabl' issu du sens ‘toupie’ de ce mot 
et doit étre lié à l'un des jeux ayant le hanne- 
ton pour objet. — Le DL signalait l'influence 
de *bizer sur l'évolution sémantique de "bt. 
zawe (< bisacuta; cf. FEW 1, 379a bisa- 
cutus); le FEW classe tous les sens autres que 
"besaigué" sous 15/1, 119b *bisón. 

* Dér. en '-on' de 'bruire/bruyer'; cf. not. 
120 BOURDON, D, 1. — V., au sens ‘hanneton’, 
Bat *bruwan, Maps “bru.an, BOURG. *bru- 
wan, REN. *bruan, Corr. *brou.an. FEW 10, 
747b rugire. — Blason populaire: +lès bru- 
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wáns d' Ronchin,, [Roncin, village proche de 

No 3]. 
5 Déverbal (masc. ou fém.?) de “briti 

bourdonner, attesté dans cette zone (v. not. 

20, D, 1c). 
5 V, Gloss. S'-Lég. *hourlon, Li&G. “hourlan. 

Ce t. lexical est classé sous *hüra, FEW 4, 

516b (nombreuses attestations du n.-e. et du 

n.-0.), ainsi que sous ülülare, FEW 14, 14b 
(Metz, Nied. hægrla [= '-on'] hanneton). 
Cette seconde étymologie était celle du REW 
9039; la premiére, défendue par Hausr, Étym. 
152 est préférable. Pour la motivation de 
'hurelon', comp. cet autre dér. de *hüra 
enregistré en marge de la q. «hanneton»: “il 
èst hoür'lé [hurelé”] obsédé par une idée et de 

mauvaise humeur Vi 37; ajouter le mot FEW 
4, 516b. 

? Dénasalisation probable du -ô, final, assez 
fréquente dans le s. de la prov. de Luxem- 
bourg; comp. *skiro, var. de *skiron (not. 40 

ÉCUREUIL). — On notera toutefois que 'hure- 
lot" (dér. verbal ‘-oter') est attesté en zone 

pic.; cf. FEW 4, 516b. 
8 V. Copp. *capucin hanneton brun, Dasc., 

Ins. *capuchin hanneton à corselet brun [non 
identifié]. — L'opposition entre "meunier" (F) 
et 'capucin' indique que l'on désigne sans 

doute ici le hanneton commun (Melolontha 
melolontha F.), dont les élytres brun rouge 
conservent leur aspect luisant, en raison d'une 

pilosité plus fine et plus clairsemée que chez 
l'espèce dénommée ‘meunier’. En outre, lavant- 

corps du hanneton commun est plus foncé, 
souvent noir, alors que le "meunier! est entièr' 

brun roussátre. — Comp. ce sens de 'capucin' 
aux mentions du FEW 2/1, 276a cappa: 
frm. capucin espèce de coléoptère (Boiste 
1803—Lar 1867), rouchi capuchin, Bayeux 
capucin. 

? Les développements des témoins à propos 
de l'aspect des élytres conduisent à penser que 
le hanneton désigné par ‘meunier’ pourrait 
étre Melolontha hippocastani F.: cette espéce, 
de couleur brun roussátre, trés proche du 

hanneton commun, se caractérise par une 

pilosité courte, mais dense des elytres; l'avant- 

corps est couvert de longues soies claires. 
Cette particularité aurait genéré le rapproche- 
ment avec un meunier couvert de farine. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

Comp. le sens donné FEW 6/3, 36b molina- 
rius, les sens et les commentaires de LÉON., 
Pirs., Copp., DEPR.-Nop., MAES, etc. 

12 Propr! 'précheur'. V. DASC., Ins. *pré- 
cheü, Corr. et Pins. *prétcheü, DELM. et SIG. 
précheu, prin-. — En certains endroits, le nom 
est lié à un jeu qui consiste à *fé prétchí lès 
balowes L 7, 14, 35, 45: il s'agit de les faire 
bourdonner en les faisant tournoyer aprés leur 
avoir attaché un fil à l'abdomen L 45. Pour 
plus de détails, v. PIRON, op. cit. 186 et Dasc., 
Ins. — Le mot a une autre motivation d'aprés 
PirsouL: «On lui donne le nom de *p. lors- 
qu'il est par terre et qu'il agite des ailes.» Pour 
L. REMACLE, de méme, le hanneton ouvre ses 
ailes comme les prédicateurs ouvrent les bras 
(renseignement inédit). V. encore n. 11. pour 
une autre analyse de ce comportement du 
hanneton. — Dans FEW 9, 290b et n. 8, on lit 

que la dénomination vient du fait que le han- 
neton «manchmal die fühler faltet wie ein 
prediger die hände» [?]. 

!! Avant de s'envoler, le hanneton gonfle 
ses sacs aériens (dilatation des trachées) en 

soulevant les élytres. On dit qu'il compte les 
heures (voir enfantine enregistrée dans le DL), 
ou encore qu'il *conte sés quórts ['quarts' 
pièces de deux centimes] Pirs., ou qu'il *fét 
sès pakèts L 95. 

12 Quid? 
13 On pourrait peut-être reconnaitre dans 

ce mot un dimin. en '-ot' de 'cardeur'; cf. mfr. 
gardeur ouvrier qui carde (Tournai 1438) et 

formes w, et pic en g- correspondant au fr. 
carde, FEW 2/1, 370 carduus. Les cardes 
du hanneton seraient constituées par ses anten- 
nes en massue, qui peuvent se déployer en 
éventail. 

14 V. FEW 16, 143b “hano (plusieurs at- 
testations champ. du t. 1) et 21, 276b (lux. 
harnicotai [...] Florenville arnicôt [.... = 
Pour PIRON, op. cit. 187-90 et BTD 18, 1944, 
346-8, ce groupe de mots est dér. de l'anthropo- 
nyme “Arno(u)ld" > 'arnicot' (1), '-icoteau' 
(2), tandis que Wartburg y reconnait seul' 
l'influence secondaire de 'Arno(u)ld'. Pour 
Piron, l'attraction de 'coq' explique la finale 
-koké Ne 44. La var. *arnoté, probabl' réduite 
des dér. en “icoteau', répond littéral! à 'ar- 
noteau'. 
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13 “hanneton” est classé sous *h a n o, 
FEW 16, 143b. — La var. *niton (b), pourrait 
figurer sous b B, groupe de formes ou on 
perçoit l'influence de Johannes sur “hano 
(d'où “jeanneton' et ici, par aphérèse, “niton 
{= “-neton']). L'influence de ce prénom peut 
avoir été favorisée par le fait qu'une espéce de 
hanneton apparait vers la Saint-Jean, d'oü son 
nom de 'h. de la Saint-Jean'; v. ADD. 

16 Probabi' dér. en ‘-oteau' de Charles. 
Ajouter le mot FEW 2/1, 394a Carolus. — 
Non relevé par l'EH: *charlotin larve du han- 
neton Ne '58 (J.-M. Pi 

17 Aj.: 19 BOURG. *reule: à rapprocher de 
flam. rul, auquel on rattache *rilion bour- 
don? Dans cette hypothése, insérer le mot 
FEW 16, 743a; — 2° Mars *ólieü |. ouvrier 
qui travaille dans un moulin à huile; 2. hanne- 
ton dont les élytres sont brun luisant et sans 
mouchetures blanches [= hanneton commun: 
v. n. 9]. Ajouter ce sens dér. du t. 'olieux' 
huileux sous FEW 7, 343b óleum; le sens 
"ouvrier ---' se rattache quant à lui à 'olieur', 
ibid. 343a. — Expr. notées en marge de l'enq.: 
1° +lès balotides sont-st-ékéwiyes Ni 20 (Ard.), 
q. 2012. Littéral' "en-queu-ées'; allusion a lac- 
couplement des hannetons, Comp. fr. se tenir 
par le cul comme des hannetons, FEW 16, 
143b; — 2” quand un hanneton a été mouillé, 
les enfants disent qu'"ila/' rogne [la gale; DL, 
FEW 10, 469a *ronea] et ne veulent plus le 
toucher L '50. 

ADD. Rhizotrogue ou hanneton de la Saint- 
Jean. Ce hanneton, plus petit que le hanneton 
commun, est de couleur brun jaune. Vers juin- 
juillet, on le voit voler au crépuscule autour 
des arbres. 

LI "hanneton de Saint-Jean': di sé cha L 
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| 43; '--- de la ---': dél sé ga Ni 28; --- dad --- 
D 94; '--- d’après la ---": daprè | sé gà Na 79; 
— 2. "petit hanneton de mai"?: pitit b. di may 
Na 30. 

3. "hanneton de feurre'?: du für Ve 1 (J. 
Wis., synon. *bidiwe? du f. petit hanneton de 
mai); di für L 1 («jeune hanneton»). 

4. "hanneton d'Espagne: d éspañ Ph 79 
(hanneton de la St-Jean); 

5. *afréchan, *ra-*: afrèsa Vi ‘29 (petit 
hanneton de mai); -ay Vi '21; rafrésag, -Sisan 
Vi 22. 

6. *moün résse^: méinrès Ni '102 (petit); L 
4 («femelle»). 

7. *béguéne?: bègèn Ch 61 («femelle»); L 7 
(plus effilé, plus fin). 

1 Hanneton qui apparait vers la Saint-Jean 
(24 juin); v. ALW 3, not. 207. 

? Aussi connu en fr. rég. (v. les définitions 
spontanées des tém.); le rhizotrogue sort pour- 
tant aprés le mois de mai. 

3 Motivation: hanneton que l'on voit au 
moment de la fenaison. — Le mot *bidiwe 
figure, d'aprés Wisimus, FEW 21, 276b. S'agit- 
il d'une altération enfantine de “balowe, ou de 
*bizawe (cf. tableau sous A et B)? 

+ Dër. de '(r)afraichir' (inc. de FEW 15/2, 
176b)? Motivation? 

5 Fèm. de “mouni... (v. tableau principal, 
sous F). Parce qu'il est plus petit, le rhizo- 
trogue est considéré comme un hanneton 
femelle. En outre, comme le "meunier", le rhi- 
zotrogue est couvert de longues soies claires 
(surtout sur l'avant-corps). V. ci-dessus, n. 9. 

“ Sans doute rhizotrogue: à Ch 61, l'espèce 
est considérée comme la femelle du “mon.ni 
(v. tableau principal, sous F). 

128. MAN (larve du hanneton) (carte 73) 

Q. G. 453 «ver blanc (du hanneton)». 

La grosse larve blanche du hanneton est 
appelée “tchalon dans une grande partie du 
domaine propr! w. et en gaum. Le gaum. 
connait aussi “tcholèt, tandis qu'au n.-e., on 
utilise le mot “wèrbè, -ó, *war(a)bé, -ó..., 
lequel est plus larg! usité pour la larve de 

l'hypoderme du bœuf (v. not. 135, A). Ail- 
leurs, on se sert des t. généraux 'moulon' et 
"ver", souvent déterminés par un adj. ou un 
compl'. Qqs t. intéressants: “gad (est de My); 
“leti (d' tére) (Ard. et rouchi), *tché d' tére (un 
pt du Ham 1 
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MAN (larve du hanneton) 

Carte partielle 

"tchalon, * ichà- 

*ichaon, -yaa 

"téholét 

"wérbi, A. *wandbé, «5... 

"ei 

"deg GP ière) 

“ché d' tèr 

TOME $ 
CARTE 73 

* ALPic. 236. 

À! I *tchalon, *tchâ-...: &aló Na 1, "20, 

30, 59, 79-101, 116-129; D 7-25, 30 (r'a-), 34, 
40, ‘45, 46 (éà-), 58, 64, 68 ("blan ~), 72, 73 
(éà-), 81, ‘85, 101, 120, ‘129, 132, 136; W 59; 
H 38, ‘45, 46, 53; Ma 1-9, 19, 28, "32, 36-46, 
‘47, “48, ‘50; B 30; Ne 9-16, ‘17, “18, ‘22 (?), 
24, 31-33, 34, ‘38, 39, 44, 51; Vi 27 (-0?) | -à 
Ne 60, 63 (et "+ de hanneton’); Vi 6, 8, 25 | 

-a, Vi 18 |-d.y Vi 22 | -ay Vi 13 | caló Ma 51, 
53; B 12, 16 (2), '17, 20, 21, 23 (et Moin.), ‘26, 
27; Ne 23. 

IL *tchaon, -yon: éa.ó Ne 4 (et ~ "d 
crompires), 5-6 (id.) | -yë D '103. 

B. *tcholét: cole Vi '21, 22 (petite larve 
grise qui ronge les pommes de terre ou il y a 

du fumier, synon. de A, H. Loix; C. Simon ne 
connait que ce mot), ‘34, 35, 36, 37-47. 

C.* '*wérbé, -ó, *war(a)bé, -6..." D 25 
(warb- 453 | warib- 454); W '8, 35, ‘36,739, 66; 

H 2, 21, 37, 39,42, 49, 50, 67, 68, 77; L 1, 4. 
29, ‘32, 43-61, 66 ("^ de hanneton’), 94, 101, 

113, 116; Ve 72, '4, 6-24, 31, 32, 35, 41, 42, 45; 
My 3, 6; Ma 12, 20; B 2, ‘3, 7 (à Rogery: 

wérabó), 33. — Aux formes de la not. 134, 

ajouter: *wérbó, *war- ...: wèrbò L 106 | war- 
D ‘16, 26; W 1, 10,16. 21, 30, ‘52, 73 (N); H 
1, '20, ‘26 (war-), ‘28 (asticot?); L 2, 7, 14, 19, 
35, 39 (dans les fumiers et lieux d'aisance [= 
larve de l'éristale]), 87, 114; Ve 40 (J. Eube- 
len). 

D.5 |. *molon, *mou-, *moron (+ détermi- 
nant): mòlô Ni 11, 61, 93, 102; Na 1, 107 (L. 
Verh.; v. m«-), 109, 112, 135; H 38 (ver de 

mouche dans le vieux bois); D 36 (mi = 
asticot), 72 («ver à queue», ver blanc du purin 

"[larve de l'éristale]), 84, 94, 96 | mó- Ar 2 (-à); 

D 113 | mu- To 24, 27 (4,0), 39 (65), '44, SI, 

^71, /82, ‘91, 99; A 2, 7, ‘10 (-ôn), 12-37, '39, 
‘48, 52. 55, 60; Mo 1, 9, 17, 23, 44, '57, '70, 
79; S 1,6, 19-31, 36, 37; Ch 16, 33, 43, '54, 61, 
63, 72; Th '2, 24, 25, 32, 43, 46, 54, 62, 64, 72, 
73; Ni 1, 39, 72, 90, 107, 112; Na 107 (E. 
Wartique), 730; Ph 6, '13, 15, 21, 33, '40, 45, 
53, 61, 770, 81; Vi 16 (-0?) | móró Ni 80 (dans 

les sillons), '97; Na 23 || 2. 'gros m.' Th 43, 54 

l| 3. “blanc m.' To '51, 99; A 2 (ou 'gris ^), 7, 

“10, 12-37; Mo 23, 79; Ch 16, 33, “54, 61; Th 
24, 32; Ni 39, 90; Na 107 (E. Wartique), 109, 
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112, 130, 135; Ph 6, 15, 45; D 36 || 4. "gros 
blanc m." Mo 17; Ni 107; Ph 33 || 5. ‘gris m." 
A 2; Ni 112 || 6. *m. blanc’ Mo 1 (inc. de G. 
Tal); Th 72; Ph 53, 61; D 94 || 7. "m. de (du) 
hanneton' To 24; Ch 63; Th 73; Ni 1; Ar 2 |! 
8. "m. de labour: labèr Mo 9, 44, 757, 70; S 29 
| -ër A 55; S 19, 31 | -ër A 748; S 1 || 9. "m. de 
patates': patak Ni 72. 
ES 1. 'ver' To 43; 6: Na 130; Ve 47; B 30 

l 2. "blanc ver To 43; Ch 16, 27; Th 53; Ni 
19, 26, 38; Na 1, 22 ("^Ô de hanneton’), 44, 49, 
69, 127; Ph 42, 45, 54; D 123; H8, 27, 69; L 
87; Ve 1, 31, 38; My 1 ("^| de hanneton’); Ma 
24, 29; B 4, 5, 9, 11 (enq. compl.), '14, 15, '17 
(^ to Ü tère), 27, 28; Ne 43, 49 ("^ de 
hanneton’), 57, 76 || 3. "gros blanc v.' Ni 107; 
Ph 37 || 4. ‘ver blanc? To 27, 48, ‘72; A “10, 
“18; Mo 58; Ch 4, ‘64; Th 62; Ni 36, 112; Na 
59; Ph 16, 53, 79, 86: Ar 1; D 110; L 39; Ne 
20, 65; Vi 2 || 5. gros ver blanc' D 101 || 
6. 'ver de (du) hanneton' Ch 27; Na 59; D 
101, 110; B '17, 22-27, 30 || 7. 'ver-*goyét', 
*vié-goyét, *nwér ---: "ver gòyè' Ni 6, '9, 17, 
28 (gò,è), 85, 98; Na 6 | vié --- Ni '5, 26, 45 | 
nwér --- Ni 2. 

8. *viémon, “vèmion”: vyémó Ni 19, 20 

(-à,; -ó à Ard.); W 3, 45, 59, 63 (-an) | vèmyò 
Na 6 (t. générique, vermine, ver), 19, 30 (~ 
*dés canadas). 

9. *vérmót^: vérmó Mo 41 (t. générique, 
vermine), 64, 

F. *gá?^: gà My 1 (H. Cunibert), 2 (à 
Ondenval), 4, '5 (à Thirimont). 

G. *leü (d' tére)?: ké, To 2 | lé t tèr Ve 37, 
39, 

H. "tché d' tére!?: dé t tèr Ch 61. 
I. “larve: larf Th 14 ("^ de hanneton’), 29 | 

-v Ne 63 (id.)!!. 

t V. Pirs. ttchalon asticot (synon. *molon); 
larve d'œstre, LÉON. *chalon (forme inc. de 
l'EH) larve de hanneton, HAUST, Chestr. 
+tchälon œstre, Mass. “tchalan ver blanc du 
hanneton; bourbillon, LiéG. id. 1 larve de 
hanneton; id. 2 négligent, lent à payer ses 
dettes. Pour le sens 'cestre du bœuf (ou hypo- 
derme du bœuf) ou larve d'œstre’, v. not. 134, 
B; pour le sens 'bourbillon (d'un abcés), 
v. vol. ult. — Le mot est classé, sur la propo- 

sition de J. Haust, sous FEW 2/1, 497b 
catellus (b. Engerling), mais d'autres men- 
tions (notamment ard., d'après BRUN., Eng. 
et gaum., d'après Li£G.) figurent au t. 21, 277b 
et sont hypothétiqu' rattachées à calére; 
Givet “tchalon nodosité dans un furoncle 
figure dans le méme vol., 429b. — Le gaum. 
*tchalan négligent, lent à payer ses dettes, 
considéré par FEW comme un sens dér. de id, 
ver blanc doit, semble-t-il, s'analyser en 'cha- 
land' et étre classe FEW 2/1, 84a calére 
(sous y. Vertrauter), auprès de Yèr. chaland, -e 
lambin, négligent, [...] Moselle chaland men- 
diant. — Altération: éalô > éa(y)ô, cf. balu > 
bayu (not. 127 HANNETON, Á). 

? Dans calò et dans madò s'est produite la 
dénasalisation d'un -ò.. 

3 V. Mass. *tcholét (plus fréquent que 
“tchalon), Gloss. S'-Lég. id. — B est phonéti- 
qu' proche et géographiqu' voisin de A; au 
surplus, il possède, comme A, les deux sens de 
‘larve’ et de 'bourbillon d'abcès'; il pourrait se 
rattacher au méme radical que ce dernier et 
s'analyser en "chalet (cf. hypothèse de 
Haust). — Expr.: *i/ ést pàle comme in tcholét 
Vi 21. 

+ Formes, sens et commentaires: v. not. 134 
HYPODERME DU BŒUF, D, où le t. est plus larg! 
attesté. — Comp. VILL. *warbó ver blanc du 
hanneton à Scius *warbé id. 

5 V. Pis. *molon larve, LÉON. *gros m. 
larve du hanneton, BALLE, SiG., REN. "blanc 
moulon id., DEPR.-NoP. *moulon d' labeür id., 
CARL.! --- labèr, etc. "moulon' s'applique à 
toutes sortes de larves; aussi est-il fréqu' 
accompagné d'un déterminant (pts en italique) 
qui en restreint l'extension. V. FEW 6/3, 31b 
(oà on portera la var. *moron), et comp. not. 
134, F. — Les larves de hanneton vivent dans 
le sol, se nourrissant de racines de végétaux, 
ce qui occasionne des dégâts aux cultures; 
elles éclosent au printemps aprés trois ou 
quatre années de développement dans une 
terre meuble; ces faits motivent 'm. de labour 
(= terre labourée)'. — Autre rép.: "moulon à 
queue' Ch 16 (?); Ph 45 (?). Ce mot s'applique 
à la larve de l'éristale: cf. "*warbó à queue' à 
la not. 134, n. 7. 

ô vert a un sens plus général encore que 
"moulon', puisqu'il convient à la fois pour les 
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vers propr' dits (not. 167) et pour les larves 

d'insectes. Les précisions introduites par les 
adj. et les compl" sont analogues a celles qui 
accompagnent 'moulon', sauf pour 'ver-*go- 

yèf ..., syntagme qui désigne plus souvent le 
ver luisant (v. not. 131, A, 3). 

7 Ces dér. en '-on' (1) et en '"-ot' (2) de 
vérme désignent diverses larves se nourris- 
sant de végétaux; v. DL *viémon (W 3, 45, 59) 

ver du hanneton; (W 3) larve qui ronge la 
jeune betterave: èlle a l ^ (H '42) d'une 

plante dont la racine est rongée par un insecte 
et DELM. *vérmót [«vermau»] petits vers qui 
attaquent le blé encore jeune. V. encore not. 
126, n. 9. FEW 14, 294b vérmis. — Expr.: 

*li baloüwe toüne a viémon (sans glose) W 59. 
5 Ce mot n'est pas dans les dict. malm.; 

étym.? 
? V. REM., Gloss. et FEW 5, 460a lüpüs. 
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L'appellation est liée à la voracité de la larve; 
on trouve aussi ce mot avec les sens 'courti- 
liére' (not. 147, A, 1) et 'mulot' (not. 39, B). 

10 V. aussi not. 147 COURTILIÈRE, A, 2; not. 
39 MULOT, B’. FEW 2/1, 194a canis. 

!! La larve qui ronge la plante du tabac est 
appelée: 1. 'taba-t-ier / -qu-ier': tubatye To 
‘51; -t,ye To '50; -čyæ A '48 (qqfs); -éy& To 
'82, '91 (ver un peu grisátre). FEW 20, 78b 
tabaco n'atteste le t. qu'aux sens 'ouvrier 
qui travaille à la fabrication du tabac”, 'ven- 
deur de tabac'; mais comp., ibid. 79a, frm. 
tabaqueur espéce de noctuelle qui se nourrit 
des feuilles de tabac; — 2, "fumeur': fumê A 
“20, '39, ‘49; -& A 50; famë [littéral' 'fameux'] 
A '40. — Rép. approximative: "limagon' To 
58; A 50 (= larve grise dans le tabac). V. not. 

165. 

129. BOUSIER (carte 74) 

Q. G. 461 «bousier». 

L'EH a relevé plusieurs mots intéressants: 
*hérfon (et var.) à l'extr. e., qui semble appa- 
renté à *scarbote (et var.), terme connu dans 

Varr. de Ne et le s. de l'arr. de D; "maréchal" 

et "diable", suggérés par la couleur noire du 
coléoptére; un grand nombre de composés 
«dont le sens global est «(insecte) qui vit dans 
les excréments de bovins». 

Qgs confusions avec une espèce de mouche, 
communément appelée mouche à merde: v. les 
notes. 

+ R. PINON, Le bousier dans la dialecto- 

logie et le folklore de la Wallonie, DW 1, 1972, 
97-134. 

AA 1. *hérfon, *hiér-, *chér-, *siér- ...: hèr- 

fò Ve 38, 40, 42, 44; My 1 («her-», «hier-» H. 

Cun.) | zèrfò Ve 37, 39, 41; My 6 (plutôt cerf- 
volant); B 2, 4 (v. véfyò), 6, 7 | zyèm My 3| 
sèr- Ma '22 | syér- Ma 20, '22 (ou sèr-). 

2. *hiéfion, “chèrfiyon, “chèfion, *cha-...: 

xëfvô B 4 (^ d flat), 5 (? M. Rinck) | serfiyò B 
11 (et Steinbach) | sèfyò B 9 | safyò Ma 40, 
'41, *50, 51; B 16, 22, 23, 27, ^31. 
B? *scarbote, *si-, *sé-, *sé-, *su-, *éscar-, 

*kér- ...: skarbòt A 7; D '129, 132, 136 (-àr-), 

“141; B 30; Ne '5, 11-15, 17, '19, 20, 21, '22, 
‘23, 24-31 | si- D 36; Ma '47 | sè- B ‘26 | s(u)- 
Ne 33 (ou écér-) | su- Ne '12, 39 | s(é) Ne 43, 
44, 51, 57 | èsk- Ne ‘38, 69 | kér- Ne 65 || 
b. *charbote, *tchar-, *tchér-: sarbór B 28 | 

čar- Ne 76 | čèr- Ne 33 (ou skar-), 47, 49, '50, 

60, 63, ‘75 (à Thibessart). 
C. *cabawin?: kabawè Ph 33 (ou "bête à 

bon Dieu") | -é Ph 16 (et qqfs "+-muce-en- 
étron'). 

D.* 1. a. *mar(i)hà, *marihyá ...: marhà W 
1, ‘42, 52; H 8; L 4, 45, /50, 87 | -9 W '52; L 
7, 14 | marihó L 1 (C. Déom; inc. de A. 
Gobiet) | -yä B 7 («plus petit et plus allongé 
que le zèrfò») || b. *mar(i)chà, A... ̀  marsà Ni 
20 (Ard.); W 3, 59 (gro +) | -ó Ch 4, 16, 33, 
63, '64; Th 24, 29, ‘32 (mä); Ni 2, '5, 11, 17, 
19 (-a), 26-36, 45, 61, 72, 80, 90, 93, ‘97, 98, 
107 Gó). 112; Na l, 6, 22-30, 49, '96, 107 (L. 
Verhulst), 109 (ma-), 112, 130 | -ri$ó To 13 
(tout noir à reflets verdátres, mouvements trés 
lents), 43, 58, 73 (-,0), 94 (-&;); A 1, '10, 12 
(J.H.), 713 (-à,), ‘18 (id.), 44, 50-60; Mo 17, 20 
Gët, 41, 44, 79; S 1 (génér.), 6 (insecte qui 
ressemble au hanneton, mais noir), 19, 31-37; 
Ch 4; Th ‘2, 5, 14, 43, 54 (coléoptère noir de 
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* herfon, * hièr-, *chir-, "sièr 

"hiéfion, “chèrflyon, *vhéfiun, "chin 

"acarhote, *éxcar-, *kér- 

"chorbote, *tchar-, *" rehér- 

" cabawin 

marechal (+ déterminant? 

"diabk", "bête du diable" 

^mce-en-etron, 'm.-cn-flade 

"Tougne-êtran' ,... 'F-bren" 

"Béque-en-énon* 

^mange-bren', "müche-b." 

"béte de Made. 

"chasse-aux-poux", "madamec-à-poux" 

x*]ee--—Dpoasooee 'ehie-martin? 

1,5 à 2 cm; ne vit pas spécial! dans la bouse) || 
c. *marissió ...: marisyo Mo 37 | -ó Mo 64. 

2. ‘noir *mar'há', '--- *mar(i)chó': Aur 
marha H 2 | nwér mar3ó Ni 85, 90, 7102 | nwòr 
marisó A 28. 

3. '*marichó de bren': marísó d brè To 27. 
4, "*mar'há sans clou’ ...: marhà sé klà W 

21,45 | marhà sé klä W '9, 10, 13, /32, 35, 36, 
63. 

ES 1. *diále...: dyà/ Na 107 (L. Verhulst), 
112 | -à- Ph 6 (ou "bête de ^") | gal Ch 61 | gal 
Ph 42. 

2. "bète du *diále': byèz dé dyal Ph 6 (v. 1). 
3. ‘cheval du *diále': éfò d dyal Ne '12. 
F.$ 1. 'muce-en-étron' [type: “mousse-è- 

stron ...]: mus Na 30, 59 (J.H., v. mai), 79- 
101, 127, 129; D 15, 34, 40, 58; W '52, 63 (-ôy 
= larve; v. marsá); H 1, 26, 27-38, ‘39, 742, 
^45, 49, 53, 68, 69; L 35, 113, 116; Ma 1-12, 
“15, 36-40, 43, '49; B 21 | muz Na 19, '20, 116; 
D 46, 64; H 21, 50, 77; L 43; Ma 24, 35 | mus 
Ni 6, '9; Na 59 (— diptére et non coléoptére, 
enq. compl.; v. mus), 107 (plus souvent que 
marsó); D 25, 72, 73. 

2. 'muce-en-flade' [type: *mousse-é-flate ...]: 
mus L 66, 114 | muz Ve 1 | máz Ve 31, 32, 34. 

3. "muce-en-cul-de-cheval'": muz è ku di 
gvó L 94. 

G.5 1. a. 'fougne-étron' [type: *fougne-étron, 
*figne-étron ...]: fuñ Vi '34, 35, 36 | fiñ Vi 2, 
'29, 43 (ou fin), 47 | fin Vi 25, 37, 38, 43 || 
b. 'fougne-en (*a)-étron' [type: *fugne-a-stran, 
*figne ---]: funi Vi 8 (enq. compl.; fiñ J.H), 12, 
13 | fun Vi 16 | fiñ Vi 6, 8, 21 || c. "fougne- 
aux-étrons': fadi ó stró Ph 81 | --- a --- Ph 79 || 
d. 'fougne-des-étrons': fiñ dè stró Vi 27. 

2. 'fougne-aux (*as)-flades': fasi a flat Th 
73. 

3. a. 'fougne-bren': fadi brè Ph 45, 86 (ou 
b) || b. 'fougne-aux (“as)-brens": fuñ a brè Ph 
86. 
H? 'béque-en (*a)-étron': bèt a strò Ar 2. 
179 'mange-bren': muñ brè Ph 69 (pro- 

babl’). 
J.!! 'máche-bren': mas, -7 brè Th 64, 72. 
K. 1. ‘bête de flade’ [type: “bièsse di fla- 

de ...]: D 101 (nwar =); L 61; Ve 47; Ma 19, 
46. 
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2. "cheval ---"12: gvô t flat My 2, 4. 
3. "bruant (= hanneton) de brem: bruwá d 

brè To 7. 
L 1. 'chasse-aux-poux': kaš a pu No 3. 
2. 'madame-à-poux' !*: madam a pu Ch 27. 
M. 'chie-martin'! 5: ér mórté D 11016. 

! Le type ] est inséré FEW 21, 277b: 
Faym. Stav. *hièrfon bousier; y ajouter REM., 
Gloss. *hiérfon id. — A, 1 représente un dér. 
en “on', A, 2 en “illon" d'un rad. inconnu. 

Faut-il penser à *scarafaius, var. osque de 
scarabaeus (v. n. 2), à laquelle on rattache 
plusieurs noms occitans du bousier (FEW 14, 
288b, sous 1b), ainsi que des dér. italiens, 
parmi lesquels abruzz. nordapul. skarafóne 
bousier? — Blasons populaires: *hérfon, bla- 

son des habitants de *Aérfómont [dépendance 
de Ve 42]. V. REMACLE, BTD 49, 1975, 112-3; 
— *chafion, blason des habitants de Mageret 
[dépendance de B 27]. — Expr.: très co pé 
k' lès chafions! dit-on à qqn d'insupportable; 
*ké léd hérfon k' t'és! Ve 40. 

? Correspondant fèm. de fr. escarbot; v. 
FEW 11, 288b scarabaeus. V. HAUST, 

Chestr. *scarbote ou *tchér- bousier (cf. 
DASN. 273 «cherbotte»). — Sous a, formes ou 
se conserve le groupe sk de l'étymon; sous b, 

formes où ce groupe évolue en $, puis en é; 
* Le mot est classé FEW 21, 277b. — Pour 

HERBILLON, Mouchon d'aunia, année 1984, 

107, *cabawin, altéré de *carabin, devrait figu- 
rer FEW 11, 290a scarabaeus. 

* Propr' "maréchal' (et composés formés à 
partir de ce mot), parce que le bousier ést noir 
comme un maréchal ferrant. Le type. s'ap- 
plique à plusieurs coléoptéres noirs que le 
peuple ne distingue pas toujours trés bien 
(carabe noir, bousier, ténébrion); l'EH a 

méme relevé le mot à la q. «carabe doré» (v. 

not. 132, n. 14). Ailleurs, la méme motivation 
explique les significations 'grosse fourmi des 
bois’ (not. 121, ADD.), ‘blatte orientale’ (not. 
149), etc. — V. DL *mar'há bousier, PIRS. 
*mar'chó id., Corr. id. bousier, carabe noir, 
DzPR.-Nor. *marichó id., DASC., Ins. id. bou- 
sier (synon *carli S 44; v. n. 16), Sic. id. terme 
générique pour les scarabées noirs; en particu- 

lier, ténébrion; *m.-ó-brin (ou -6s-brins) bou- 

sier, DELM. “marichau ou maréchau scarabee 
noir, MAES “marichau bousier, carabe noir, 
taupin, etc. 

5 L'appellation "diable" (et formes apparen- 
tées) s'explique notamment par la couleur 
noire du coléoptère, mais rend compte aussi 
de sa triste réputation; comp., à l'inverse, 
"bête à bon Dieu' coccinelle (not. 130, A), 
"cheval de bon Dieu"... carabe doré (not. 132, 
B). — V. FEW 3, 64b ('diable' grand insecte 

coléoptère); 2/1, 10a ("cheval du diable’ cerf- 
volant). 

5 Types F-K. Pour 'étron', "flade', "bren', v. 
vol. ult.; la présente not. n'enregistre pas le 

détail des formes. — Type F: v. DL, Pins. 

*mousse-é-stron, DL --- flate. FEW 6/3, 196a 

*mukyare et 17, 263b *strunt. Noter la 
sonorisation de mus en muz devant voy.; v. 

de méme 'mousse-en-l'oreille' (not. 150, A); 
pour muš d'étron', "~ de flade' [= 'mou- 
che'], v. n. 16; figurent dans le tableau qqs 

formes “mas-en-étron', ou on décèle l'in- 

fluence de "mouche-d`ètron', mais ou la prép. 
'en' indique le caractére verbal du premier 
élément; comp. '*mouche-en-l'oreille', not. 150. 
— Expr.: *t'és come on mousse-è-stron, dit-on 
à une *racuzéte [t. d'écolier, rapporteur, -euse 

DL] Ma 9. Sens dér.: *mousse-é-stron terme 
de mépris H 37. 

7 Sur l'origine de ce type, v. n. 16. 
* V. BALLE *foügne-brin (EH: fai], Mass. 

*figne-a-stron, LiËG. --- stran, Gloss. S'-Lég. 
*fougne-étron. FEW 3, 867a *fundiareet 17, 
263b *strunt. — Pour ta, var. de ‘en’, v, 
ALW 2, c. 86; pour *as, var. de "aux", ibid., 

c. 2. Pour *fougni et var. au sens 'remuer la 
terre avec le groin (du porc); comp. les noms 
de la taupiniére dér. de ce verbe, not. 45, G. 

? Porter le mot FEW 1, 307a beccus. 
19 FEW 6/1, I7]b mandücare (men- 

tions pic.). Comp. *magne-flate REM., Gloss. 
11 Porter le mot FEW 6/1, 458a masti- 

care, 
12 Porter le mot FEW 2/1, 10a caballus. 

— Comp. 'cheval du (d'au) bon Dieu' carabe 

doré, connu dans le canton de My (not. 132, 

13 Avec 'pou' dans le sens ‘crottin qui reste 
attaché aux poils d'un animal' (v. vol. ult.) et 

'chasser' au sens "chercher. 
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'^ Comp. "madame (+ déterm.) au sens | /32; Ve 24; '— de cheval' To 771; À 2, 7 
"libellule" (not. 154, A, 2). 

13 Comp. 'cheval-martin' scarabée noir FEW 
2/1, 10a caballus; 'saint-martin' bousier; 
carabe doré FEW 6/1, 386b Martinus: 
‘bête de saint Martin', etc. coccinelle (not. 
130, D. 

'5 Aux formes relevées par PEH, ajouter 
*carli S 44, prop 'charlier' maréchal ferrant 
Dasc., Ins., à rapprocher de ‘maréchal. — 
Désignations approximatives. Certains tém. 
ont nommé un insecte diptére qui vit sur les 
bouses de vaches fraiches et sur le crottin de 
cheval et que l'on désigne couramment en fr. 
par mouche à merde (Scatophaga stercoaria 
L.). Les máles sont de couleur jaune; les 
femelles sont plus ternes. 1? (aux pts en ital., 
on a défini le mot par ‘mouche scatophage”, 
ou on a fourni une explication équivalente; il 
se peut qu'en certains autres pts, le t. "mouche 
--- ait été confondu avec le t. "muce --- v. 
tableau sous E): "mouche d'étron' Ni 20; W 
21, 66; H 67; L 43, 106; Ve '15; My 1 (J. 
Dombret); Ma 9; "^ à étron' Na 69, 107; Ph 
15, 45 (ou m. a mulô), 53; D 7, 94; Ma ‘46, 
47; Ne 4, 9; "^ aux étrons' Na 135 (?); Ph 
45; D 96 (?) "^ de flade': Mo 9 (gròs ^); L 

(mouche grise), 20; "^ de maréchal L 39; "^ 
à moulons (= larves} Ph 45; — 2» (le t. ne 
peut convenir au bousier qui vit uniqu' dans 
la bouse; plutót 'mouche hypobosque', cf. 
Pinon, Zem: 'cul-de-cheva Ma 29, 42; B 6 
(Regné), 12-16, ‘17, '19, 21, 22, 24; Ne 16. Ce 
t. a généré l'hybride "muce-en-cul-de-cheval' 
(ci-dessus, sous F, 3). — Réponses douteuses 
ou approximatives: 1° "marteau': märré L 35 
(= ?) Comp. nòt. 154 LIBELLULE, K; — 
2° 'chasse-pain': kaš pè”, No 2. Comp. not. 
149 BLATTE, B; — 3° tcosti L '32; *neüré 
costire W '39. V. not. 132 CARABE DORÉ, A-A'; 
— 4? *baloüje Ne '8 (?). V. not. 127 HANNE- 
TON, A; — 5° *tchalon D 30. V. not. 128 MAN, 
A. — Enfantine: les enfants, avant de l'écra- 
ser, disent: *marichó, pate a clós [patte à 
clous], viérmoulu, crote a s' cu! A 44. Cro- 
yance: *känd on rétche [crache] dissus, i son.ne 
[saigne] H 50. S'agit-il du bousier ou d'un 
autre coléoptére noir commun' appelé crache- 
sang (Timarcha tenebricosa F.), insecte qui 
laisse sourdre de sa bouche, lorsqu'il est 
inquiété, une goutte de liquide rouge qui peut 
faire penser à du sang? 

130. COCCINELLE 

Q. G. 460 «coccinelle». 

La matiére récoltée par l'enq. est riche et 
complexe; J.H. a interrogé en de nombreux 
pts suppl. et a souvent obtenu plusieurs rép. 
par pt; les noms sont en général assez longs et 
ont quelquefois subi des altérations importan- 
tes!. 

La coccinelle est aimée du peuple, qui croit 
qu'elle est l'envoyée du bon Dieu ('béte à bon 
Dieu' et ses nombreuses var.), de ses saints ou 
de ses saintes (noms formés au départ des 
prénoms Catherine, Marguerite, Marie, Mar- 
tin ...), et qu'en cette qualité elle prédit l'ave- 
nir (en particulier le mariage). 

Par ailleurs, l'insecte partage quelques-uns 
de ses noms avec d'autres espéces: le carabe 
doré ("cheval de bon Dieu', *costri, -ire), le 
hanneton (*órlodje), le papillon (*pírvole, 
* polivole). 

* ALF 1508; D. AzBi, Der Marienkäfer, 
seine franzósischen Namen und seine Bedeutung 
im Volksglauben und Kinderspruch, Aarau, 
Sauerlánder, 1932 [c.r.: Haust, BTD 7, 1933, 
183-5]. 

A? 1. a. "bête à bon Dieu" No 1, 3 (*pétite 
^); To 7, 37, 78; A 1-7, 12 (Ch. G., v. d), ‘32, 
60; Mo 1, 17, 23, 42, '57, 64, 70, 79 (ou d); S 
| (ou d), 13, 19, 31, 36; Ch 16, 26, ‘64, 72; Th 
2, 43, 54; Ni 6 (ou d), 28, 39 (ou d), 45, 72, 
90, 98; Na 44, 59; Ph ‘32: D 110; W 63; H 8; 
L 106; Ne '23, 65; Vi 13, “21, 43 (enq. compl.), 
47 || b. '--- au ---' No 2; To 28; D 96; L 61, 
87; Ma '10, 20 || c. '--- de ---' To 6, 24, 43, 
'50, '51, 58, 71, 72; A ‘10, ‘13, 28, ‘39, '40, 44, 
'48, '52, 55; Mo 37; S 37; Th 5, 14, 25, 62 
Cp'tite +), 64; Ni 33, 38, '54; Na 99 (enq. 
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compl.; ‘poule ---' J.H.), 109 (ou d); L 1 (A. 

Gob.), 85, 94; Ve 1, 31 || d. “---du---' To 1, 2, 

27, 39, ‘44, 48, 73, ‘82, ‘91, 94, 99; A 12 J.H. 

v. a), “18, 50; Mo 20, 41, 79; S 1, 6; Ch 27, 63; 

Th 24, 29,63; Ni 6-9 (--- dèl ---), 21, 36, 39; 

Na 1, 23, 30, 107, 109; Ph 86; W 1; H 67, 68, 

“77, “79; Ma 12 (enq. compl.); B 15, 24 (id.); 

Ne 32; Vi 25, 37, 38 || e. "--- d'au --^ W 21, 

35; H 27, 38, 50; L 45 (c'est aussi un trés petit 

insecte, comme un pou, rouge, sur le vieux 

bois), 114 (ou “cheval ---'); Ve 34, 37, 39, 40; 

Ma 721, 24; B '9. 
2. a. ‘vache de bon Diew L 4 || "--- du --- 

W 30; L 1, 2, 7, 750. 
3. 'cheval de bon Dieu' L 114; Ma 51 (à 

Laneuville-au-Bois). 
4. a. "poule de bon Dieu" Ni 17; L 43 || 

. --- du --- Ve 6, 8 (M. Grégoire), 26 || 

c. '--- d'au --- Na 99. 

5. a. 'mouche de bon Dieu' L 19; Ve '15, 

'16, 24 || b. *mouchette à bon Dieu" Ni 97 || 

€. "--- d'au ---' Ma “183. 

A”. 1. ‘bête du paradis'*: Mo 1 (selon 

Ch. D.) Ph 61. 
2. "mouche de saint Laurent'5: m. di sé lòrè 

Ma '15. 
Be 1. "vache d'or (d ôr)' L 1 (C. Déom), ‘8 

(pour la femelle; seul! ‘vache’ pour le mâle), 

14, 29, '32; Ve '10 (ou ‘vache d'Ardenne?) || 

2. a. "poule --- L "68, 94; Ve '16 (ou "mouche 

--- || "poule(tte). ---' L '102 (à Trooz) || 
3. "mouche ---' Ve ‘16 || 4. "*pipan ---": v. J, 

2a. 
B'.5 ‘vache d'Ardenne' L 66; Ve '10 (ou B, 

1). 
C." 1. a. *costri, *cous-...: kòstri Na 59, 

116, 127 (ou K); Ph 33; D ‘9, 36, 38, 39, 40 

(masc. DI | kus- Ph 53 (arch.), 54; Ar 1 || 

b. tcostire, cous- ...: kóstir Na 101; D '14, 15, 

“16, ‘24, 25, 30, ‘33 ("m de saint Martin), 34 

(id. enq. compl.), ‘42, ‘45, 46, 58, 64 (ou "^ de 

saint Martin), '71, 72, 73, '80, 81, '85, 96, '99, 

“100, 101, ^103, ‘108, 109; H 1, 38 (M. Devil- 

lers), '42, ‘45, 46 (^ tdi leu”), 49 (ou 2), 53, 

69 (et ~ +à boligna!?: espèce de teinte plus 

foncée, moins fréquente); Ma 1, 2 ("^ de saint 

Martin"), 35, 36, ‘37, 39 (= du bon Dieu’: 

espéce de carabe noir?), 46 (ou E), 47, '48; Ne 

3, '5-6 (ou "~ de saint Martin") | kus- H 27 

("^ d'au bon Dieu”), '28. 
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2. *costiréte: kóstirét H 49 (ou 1) | -irét D 

'63. 
D.'! 1. *(sinte-)catrine, --- caté-, --- ca- 

té-...: (sèt) katrin Th 53 (J.H.; pétit sèt ^ 

enq. compl.); Ph ‘28 (J.H.; pétit sèt ~ enq. 

compl.), “40, 45; Ma 53 ("^ de saint Martin’ 

J.H.; 2 eng. compl); B 77, 12 (ou E J.H.; v. 

D^, ‘17, ‘19, 23, 27 (enq. compl.; E J.H.); Ne 

26 | -in Ni 20 | -ên Ni 2, 19, 45 (ou katé-), 61 | 

katè- Ni ‘25 (-in); Na 22, 49, '96; Ma 29 (v. 

D); B 16, ‘19, 22 (ou 2); Ne /59 | -ên Ni 80; Na 

6 | -térén Ni 45 | -térén Ni 11. 
2. a. *(sinte-)catrinéte, --- caté-, --- caté- ...: 

(sèt) katrinét Th 72, 73, 82; Ph 69 (enq. 

compl.; et J.H.); D 136; Ma 53 (enq. compl.); 

Ne 47 (J.-M. P.), 69; Vi 6,34, 46 (J.H. et enq. 

compl. [Lecoq]; v. E) | katè- Ni 93; Ma 24 
(-t£-, ou "^ de saint Martin"), 28 (-et), 43, '50- 

51 Gen: B ‘20, 21 (et 27 à Wigny, C. Antoine), 

22 (ou -in), 24 (J.H.), 26, 28, 30; Ne 43, '48, 49 

(enq. compl.; E J.H.), '50 ("^-saint Jean") | 

katéré- Ni 6, 79, '15, ‘27, '47 | -ré- Ni 26 | 
katéré- Ni '5, '78 («-the-»); Ne ‘38 || b. *cateli- 

nète: katlinét Ve 39 (ou D^); B 7 (à Rog.; qqfs 

D; Ne 33 (ou E). 
D'.* a. tclarinète, *clá-, *clà-...: klarinèt 

Ve 39, 44; B 2, 7 (v. klà-), 12, '13 | klä- Ma 

22. 29: B 5, 7 (à Rogery); Ne 76 (J.-M. P.) | 

klā- Ma '34 ("^ de saint Martin’, mais E a 
Bérismenil), 40 (J.H.), 41 (er), 42; B '8 ("^ 

d'au bon Dieu”) | klò- Ma '32 (-et) || b. *cassi- 
nète: kasinèt Ar 2 || c. *cascarinète: kaskarinèt 

B '18. 
E)? 1. “marguèrite, -gué-, -ga-...: margé- 

rit Ni “102 (dans ~ *pipon: cf. J, 2); D 84, 

“113 (LH; -gà- enq. compl.), 141 (= du bon 
Dieu); H 50; L '100, 113-114 (+ “di djoli 
bwè); Ve 34 (mais -gẹ- à Solw.), 37, 40 ("^ 
d'au bon Dieu”, '43, ‘46; Ma 19 (J.H.; "+ de 

saint Martin' enq. compl.), '21 (‘petite ~ d'au 
bon Dieu"), ‘25 ("m de saint Martin"), 29 

(J.H.), ‘34 (à Bérismenil), 38, 39, 42, 46 (ou 

kòstir), ‘49; B 6 (a Petites-Tailles), 9, ‘10 (à 

Cherain), 12, ‘14 ("^ de saint Martin"), 15, 21 
(à Roumont), 22 (à Compogne; ou *sinte ^), 

27 (*sinte ~ J.H.), 33; Ne 4, '5, '8, 9 (—-*vole- 

ò-cièl), 11-16, ‘18 ("> d'au bon Dieu"), '19, 

‘21, ‘22, 24, 31, 33, 39, 44 OH. -gè- enq. 

compl.), ‘46, 47, 49 (“petite — "1. 60, 63, 76; Vi 

8, 18, 22, 27, 37 ("^ d'au ciel”), 43, 46 
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(Hanuse), 47 |-gè-, -gé- D 110 (— -* vole-vole), 
113 (enq. compl.), 120, 123, 129, 132; L 101; 
Ve 34 (Solw.), 35, 38; Ma 19 ('— de saint 
Martin”); Ne 20 (enq. compl.; *scarbote [?] 
J.H.), 44 (enq. compl.; -gé- J.H.), 51 ('petite 
M. 57; V12, "12 (* p'tite ~ guióméte), "21, 25, 
“34, 35 | -ga- H 68; L 116 ”^ di sint Lam- 
bért"); Ve '15 ("^ de saint Jean"), /36, 41, 42; 
Ma 20 | märgérit D 94. 

2. *magriyéte: magriyét Ve 31, 32. 
F.? ]. a. "bête de “Mari': b. dé mari A '25 

[| b. “sinte-mariye: sèt mariy Ni 36. 
2. a. *marionéte: maryónét A 2 (-ét; ou 6); 

Ve 47; Ma 3 || b. *marméléte: marmélét A 37 
(ou 3e). 

3.14 a. *marí(ye)-mariére ...: mari maryér 
Mo 9 | -ri --- S 31 | -riy --- Ch '6 | mari 
marüér Ni '53 || b. *mariéye: maryéy Mo ‘30, 
'70; S '23, 29; Ch 26 || c. *mon.niére: mónyér 
Mo 58 || d. *máréne, *bobon-maréne: mòrèn 
Mo 44 (L. Cant) | bòbò marén Mo 42 || 
e. *mari-mad'léne: mari madlèn A 37 || f. 
“mari-rin.ne-ò-café: mari rèn ô kafé Mo 64. 

4. “mariye-louwise: mariy luwis S 10 (J.H.)! 5. 
5. *mimiye (d) awous': mimiy (d) awus Ni 

98 (enq.). 
6. *marí-vole-vole!?: mari vòl vòl A 2 (ou 

L). 
G. *sinte-térése: sèt térés Na 79. 
H. “caroline: karòlin Th ‘67. 
L'” |. a. "bête à saint Martin’ D 732 || b. "- 

-- de ---' Ve 37; Ma 4, 9, 
C. "*tchéréte de saint Martin": &érét H 53. 
d. "*bikète / “plukète!" de saint Martin’: 

bikèt | plukèt Ne ‘17. 
e, “tch'fò d'à saint Martin": èfò B 6. 
2. a. "martin, *már-: martë Ch 16, 33 (-é"); 

Th 46 | mar- Ch 4, 28; Ni 1 || b. *p'tit mártin: 
pti márté Th 24; Ph '13 || c. *mórtintin: mórté- 
t D 7 | d. *mártin-kinkin .. --- kécaye!?: 
márté kéké Ni 112 | mór- --- Ni 107 | marté" 
kèkay Ch “54 || e. *mórticot??: mórtikó Na 
109. 

3. *pépin?'-martin...: pépé martë Na '131; 
Ph 15 | --- mar- Ph 6 (pèpè =), 21, 37.1 --- 
mòr- Na 127, 130, 135; Ph 16 (ou môrtë) | --- 
mórté Na 69; Ph 16. 

4. *mártin-salé *! : märtë salè Ch 43. 
5. *martin-vole-ét-vole: martë vòl è vòl D 5. 
J.2? 1. a. *pépin: pépé W '8, '9, 10 || b. +pè- 
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pin-martin: v. sous 7, 3 || c. *pipé-vàrlét: pipé 
varlè W 13. 

2. a. *pipon, A. -an: pipó Ni ‘29 (ou pò-); 
Na 84; W 21, 59 (à Wass.); H 21, 26, ‘39 (pi-: 
aussi gratte-cul) | -ő Ve 40 (à Franch. et 
Beaumont); My 4, 6 | -à W ‘32 (^ *d'ór), '45 
Gd.) | -à, W 59 (enq. compl.) || b. *pir'pon?*, 
*piron?^: pirpó H 37 | piró Na '40 | «pi-» Na 
64 (i bref?) || c. *bibó, *ti-, *pitó?5: bibò My 2, 
6 | ti- B ‘34 (Commanster) | pitó My 1 (J. 
Dombret) || d. “picot?5: pikò W 30, ‘41, '42, 
'56 (ou M); L 35 (id.), '57 || e. +pénson?”: 
pé"sò Na 6 (ou D, 1). 

3. a. *pipion, *pü-?5: pipyò Ni 83; Na 19 
(-i-), 30 (id.); W 59 (sauf Wass.), 63 (-a^y); H 
35 (--) | pū- B 4 (—*d' solo) || b. *pápion- 
laron, *pávion (d'ór), --- d'avà lés tchans??: 
pàpyó laró W 3 | pàvyó W '32| --- d ôr H 8 | 
--- d avà lé dò W '36 | pävyô d à Cà H 29. 

4. a. *piwéye, *pi-dié?!: piwèy L 39 (J.H.; 
-éy enq. compl) | «pie dies» [sans doute pi 
dyè] Na 59 || b. *páwér, *pápéle??: pawèr L 87 
| papèl L 45 || c. *pápá-ladjo??: påpå lagò W 
"39. 

K.?* *pirvole, *pivole, *pipi-vole-vole: pirvòl 
Ph 42, '49 (d'après le tém. de Ph ‘54) | pivol Ph 
79 | pipi vòl vòl Na 127. 

L.* *polivole, *po(Dpol(-i)-(s'in»vole: pòli- 
vòl To 39; A 7 | pol pol i vol To 13 | pòl pòl 
s évòl To 27 | pòpòl --- To 37. 
MS *órlodje: órlóc Ni '52 (~ dé bwè); W 

'52, '56, 63, '67; L 35. 
N.?* 1. *moliné: móliné L 775, '105, '107 || 

2. *barbuzéte?" di moliné: barbuzèt di molint 
H '65. 

O. *cocsinéle, -éle: kòksinè/ No 3; Ph 53, 
81; D 120 | -él A 1258. 

' Ce fait a conduit à grouper dans le 
tableau des appellations qui, à premiére vue, 
pourraient sembler étrangéres les unes par 
rapport aux autres (v. surtout la famille de 
*pépin, *pipion ..., sous J; et les formes alté- 
rées de 'catherinette', sous D’, de 'marie- 
mariére', sous F), 3; elles sont en effet trop 
semblables phonétiqu' et trop proches l'une de 
l'autre dans l'espace pour assigner à chacune 
d'elles une origine indépendante. — La plu- 
part des dénominations sont, en outre, forte- 
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ment liées au folklore et à des croyances 

populaires anciennes, perceptibles aujourd’hui 

à travers les formulettes incantatoires que les 

enfants récitent à l'adresse de la coccinelle; v., 

sur ce sujet, D. Arm, op. cit. et une série 

d'articles de R. PINON (références et critique 

dans BTD 24, 1950, 336-7), dont le plus riche 

est celui du Vieux-Liége 3, 359-365, que nous 

citons ici. Les enfantines récoltées par PEH 

feront l'objet d'une publication séparée. 

? Formes: pour ‘bête’, v. not. l; pour 

"mouche", v. ALW 1, c. 64; pour "mouchette", 

v. ci-dessous not. 136-7 et 155; les mots 

"vache", "cheval, ‘poule’ et "bon Diew seront 

traités dans des vol. ult, — V. FEW 3, 57b 

deus (seul! "bête au bon Dieu”); 14, 102a 

vacca (frm. vache à Dieu, norm. 'v. au bon 

Dieu”); 9, 536b püllus (mentions dial. de 

‘poule du bon Dieu', auprès desquelles on 

classera les attestations w.); 6/3, 250a musca 

(HLoire, HPyr. "mouche de bon Dieu"); ajou- 

ter le sens ‘coccinelle’ pour ‘cheval de bon 

Dieu", plus larg" attesté au sens 'carabe doré’, 
FEW 2/1, 10a caballus, cf. not. 132, B, 1 

— Aux mentions de l'EH, ajouter BALLE 

*biésse à bon Dieu. 
3 Aux t. énumérés sous À, il faut encore 

ajouter "*costire du (d'au) bon Dieu" (sous C). 

"““marguèrite --- (sous E). 
* V. de méme Sic. *biéte du paradis (s.v. 

*paradis); ajouter ce type FEW 7, 615b para- 

disus et comparer le déterminant au compl' 

‘d'au ciel' dans "marguerite ^” (E, 1). 
* Comp. not. 131 vER LUISANT, D, 2. 

6 DL *vatche d'ôr, --- d 'Ardène (ce dernier 

FEW 25, 152b Arduenna). — Pour PINON, 

Lc. lappellation 'vache d'or' résulte d'une 

confusion avec le carabe dore. Il n'en est rien: 

l'or dont il est question est le liquide jaune- 

rouge émis par l'insecte lorsqu'il est inquiété; 

ceci survient lorsque les. enfants, tenant la 

coccinelle dans le poing fermé, se frappent la 

poitrine en disant: *vatche dé bon Dju, done 

mu d' l'ór ou dji t' towe!, formulette récoltée 

E l'EH à L 7. V. DL, et références citées à la 

. Quant au déterminant 'd'Ardenne', il 

at ètre motivé par la couleur de la 

coccinelle (les vaches d'Ardenne sont rouges). 

— On portera les trois t. sous FEW 14, 102a 

vacca; 9, 536b pullus; 6/3, 250a müsca. 

? Propr' 'couturiere'; les deux formes étant 

aussi attestées pour 'carabe doré' (confusion, 

comme le pense PINON, /.c.?), on se reportera 

à la not. 132, n. 1, où figurent les commentai- 

res étymologiques. — On ajoutera le sens 

‘coccinelle’ sous FEW 2/2, 1097b consutor. 

et on portera les mentions w. *costíre et le dér. 

“costirète sous 1099a *consutüra. 

8 *costri, comme costríre, est fèm.; le chang! 

de genre de D 40 s'explique probabl' par le 

fait que -i est une finale masc. dans les suff. 

".ier' et "-is', dans la finale du part. passé [-i] .. 

? Tel quel, le comp! (= “de loup") n'a 

guére de sens; il semble qu'il faut le rappro- 

cher de *di Leüse, attesté à la not. 132 CARABE 

DORÉ, À’, lequel prend tout son sens dans 

“costire di Leüse 'couturiére de Leuze'. 

19 Le mot *holinia s'analyse comme un dér. 

en -éllu de *boliner empeser (le linge) DL; 

ici, il pourrait s'agir d'une altération de “moli- 

nia (à cause du contexte qu'évoque *costíre?), 

correspondant de *moline (et “barbuzète di 

^), sous N, attesté en des pts voisins de H 69. 

11 Présentation: figurent en italique les pts 

ou le prénom est précédé de 'sainte'; afin 

d'alléger le tableau, on évite de répéter ce mot 

(toujours sèf) ou de le remplacer par des tirets. 

— V. BALLE *sinte-caterine, HAUST, Chestr. 

*catelinéte (mais DASN. -rinéte), REM., Gloss. 

id. ou *clarinéte et FEW 2/1, 504a. Catha- 

rina, où on portera les mentions w. répondant 

à '(sainte-)catherine' et ou on ajoutera 'sainte- 

catherinette!, l'hypocoristique 'cathelinette' et 

les formes altérées, en particulier *c/arinéte ... 

(sens ‘coccinelle’ inconnu de FEW 2/1, 743b 
clarus). 

12 V. LiÉG. *marguérite, et aj. REM., Gloss. 

id. (dans une enfantine) et Wisimus "mar: 

griyète. FEW 6/1, 326b margarita (nom 

commun; perle: base qui ne convient pas ici; 

plutôt Marguerite, prénom fèm.) — Les 

appellations délocutives "*m. de joli bois’, 

'*p.-vole-au-ciel', '*m.-vole-vole' reprodui- 

sent le premier segment d'une enfantine. 

13 On groupe ici tous les mots qui contien- 

nent le prénom Marie ou qui apparaissent 

comme des déformations de ces mots. — 

FEW 6/1, 336a et 337b Maria mentionne 

*marie-vole', dont on rapprochera le t. 6, et 

marionnette’ (< Marion + '-ette"), classé ici 

sous 2a. 
14 Composés ‘marie-mariére' et "marie-ma- 



riée', dont proviennent "mariée", ‘meunière’ et 
‘marraine’, ainsi que 'marie-madeleine' et 'ma- 
rie-reine". Faut-il voir dans *mariére une var. de 
"mari-oire', représenté par Gondc. marioar, 
f., (fille) qui cherche à se marier [...], Dém. 
marioire nouvelle mariée FEW 6/1, 350b 
maritare? L'hypothèse conviendrait bien 
pour le sens, car de nombreuses formulettes, 
surtout à l'ouest, interrogent l'insecte au sujet 
du mariage. — Parmi les formes de ce t. 
relevées par DASC., Insectes, on remarquera les 
var.: *marie-marliére S 23, 24 (où le deuxième 
élément correspond littéral! à "marniére', dér. 
de ‘marne’ (FEW 6/1, 331a margila), com- 
me le montre la var. “m.-marnigre Ni 53); 
*marégnéye S 45 (influencé par le mot 'arai- 
gnée"). 

15 Ajouter *mariye-djéne Ch ‘3 (dans une 
formulette). 

16 L'impér. pr. 2 ps. de *voler montre que 
l'appellation provient de l'une des nombreuses 
formulettes qui enjoignent à la coccinelle de 
prendre son envol; relèvent du même t. les 
mots classés sous /, 5, K et L, auxquels on 
ajoutera la forme tvole-mariéye S 29, d'après 
CARL, ! 

17 FEW 6/1, 386b Martinus (sous g) 
connait 2a, d, e 3 et 4 et donne, pour Nivelles, 
*mârtin-beüleü coccinelle [définition erronée; 
lire: faucheux. V. Copr. et not. 160]. 

18 Pour *plukète moustique, v. not. 136, 8 
et 137, B. 

19 FEW 6/1, 386b fournit pour Charleroi 
les formes *mártin-kécaye, --- cacaye, ou le 
deuxième élément pourrait être le subst. *ca- 
caye ..., f., jouet, objet menu (à ajouter FEW 
17, 91b *skalja), ou le déverbal de *cacayer 
bavarder, etc. (v. FEW 2/1, 48a kak-), ou 
encore l'altération du suff. formateur d'hypo- 
coristiques -kinkin (cf. var. *mártin-kinkin), 
d'après l'un de ces deux mots. 

?9 Cet hypocoristique de Martin est bien 
attesté au sens 'singe' (not. 22). Pour Hausr, 
BTD 7, 184-5, «la couleur de linsecte a 
évoque l'image d'un singe de foire vétu d'une 
robe rouge», comme l'indique la formulette: 
*mórticot, pélé cu, si t' n'évoles nin, dj' prind 
l' pus bia d' tès-abits. 

21 Pour *pépin, v. J, 1 et n. 22. — Le 
composé *mártin-salé s'est vraisemblabl' for- 
mé sous l'influence de Mati-salé, littéral" "Mat- 
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thieu-salé', altéré de Mathusalem, FEW 
6/1, 492a (et n. 3, à propos d'une var. occit. 
'martin-salé"). 

?? Le classement de cette famille est délicat: 
les formes, quoique trés diverses, paraissent 
apparentées, et leur étymologie n'est pas 
assurée. Haust, Le. reconnaît dans *pipon, 
dont proviennent les formes orientales *bibó, 
*tibó ... (v. n. 25), le néerl. piepauw coccinelle, 
ce qui explique le classement du FEW (16, 
623a piepauw); cependant cet étymon ne 
peut justifier toutes les formes. — On pourrait 
songer, pour l'explication des formes w. (et 
des formes néerl.?), au radical pipp- (FEW 
8, 558b) et à sa var. pimp- (ibid. 516), Dans 
cette hypothése, la coccinelle serait la «ta- 
chetée» ou la «coquette», ce qui convient 
pour la motivation. Sur le plan de la forme, 
on distinguerait: 1. 'pi(m)pin' (et composés); 
2.'pi(m)pon' (et var.); 3. 'pi(m)pillon' (et 
altérations d’après 'papillon'); 4. formes plus 
fortement altérées, parfois difficil' analysables. 
— V. encore “pèpinwè, not. 136, n. 10. 

77 Déformation de *pípon d’après le NL 
"Pierre-pont'? 

77 Déformation d'après le NP ‘Pierron' 
(hypocoristique de Pierre)? 

25 Hausr, BTD 7, 185 explique "bé par 
l'influence de Thibaut. — La var. *pit'hó de 
SCIUS est à rapprocher de EH *pitó; on biffera 
les deux représentants de ce t. insérés FEW 
21, 273a, et on les joindra aux formes classées 
16, 623a. 

26 Attraction de “pipon par *picot altise du 
chou; v. not. 144 PUCERON, E 

27 Littéral! "pinson': v. not. 60. — V. aussi 
n. 38, à propos de *sépiéw Ve '10. 

28 Le passage de i à u est fréquent dans 
lentourage d'une consonne labiale: comp. 
"um con, var. de *lim on, etc. 

7? Influence des formes locales répondant à 
'papillon'; v. not. 139. 

30 Réponse douteuse: *crikion (?) W 21, ou 
une autre enq. a relevé *pipon. Pour “crikion 
grillon, v. not. 146, A. 

3! La finale Are du premier mot répond à 
"lle. Le second terme correspond littéral! à 
"pied-Dieu'; on y comparera PIRS “pilièt cocci- 
nelle, dont la forme a été attirée par id. thym 
(FEW 9, 521a püleium et vol. ult.). 

“ La première forme s'est altérée sur *pà- 
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wèr coquelicot, connu sous cette forme en ce 
pt; v. vol. ult. et FEW 7, 574b papäver. — 
La seconde pourrait avoir subi l'influence de 
“papi ciller (DL; FEW 7, 519b palpébra). 

33 Comp. *pápá-lóló chrysalide du papil- 
lon, ou le premier mot correspond à 'pou- 
pard'; v. not. 140, n. 5. 

3⁄4 Pour ces deux mots, v. not. 139 PAPIL- 
LON, A, 5. 

35 Ajouter les mentions w. sous FEW 4, 
484a horològium. Le nom d' ‘horloge 
que possèdent en commun la coccinelle et le 
hanneton est lié a la respiration trachéique des 
deux coléoptères, et aux comparaisons qui en 
découlent; v. not. 127 HANNETON, n. 10-11. Il 
n'est pas nécessaire de supposer une confusion 
(PINON, /.c.) entre ces deux espèces bien con- 
nues et bien différenciées par le peuple. 

36 Dër en -éllu de ‘moulin’; l'appellation 
référe probabl' au vol de la coccinelle. 

37 Dimin. de "brebis'; comp., dans un vol. 
ult., les termes désignant le pou de mouton. 
Ici, il s'agit d'un nom affectueux. 
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38 Appellations approximatives: 1? "médecin 
D.34 (parce qu'on met l'insecte sur le mal 
pour qu'il suce le sang). Méme dénomination 
et méme explication dans Dasc., Ins., pour le 
téléphore. Comp. les sens notés pour ce t. 
FEW 6/1, 602a médicina, et v. not. 156; — 
2° *diäle Na 107. V. not. 129 BOUSIER, E; — 
3° “pitite balouje Ne 63, c.-à-d. petit hanne- 
ton: v. not. 127, A. — Ajouter *sépiéw Ve '10, 
qui est probabl', d'aprés Hausr, BTD 7, 185, 
«un nom de pinson applique à la coccinelle» 
(v. not. 60, ADD.); par la forme, *sépièw se 
rattache plutôt aux var. *piwèye, *püwére, 
*pápéle connues dans l'arr. de L (J, 4). On 
rapprochera *sépiéw des formes rassemblées 
FEW 16, 623a, et on biffera le t. du FEW 21, 
271a. Remarquer encore qu'on a expliqué plus 
haut comme une altération secondaire de *pi- 
pon... une forme *pénson Na 6, littéralt 'pin- 
son'; v. n. 27. 

131. VER LUISANT (carte 75) 

Q. G. 465 «ver luisant ̀  luciole». 

Ainsi formulée, la q. vise deux espèces de 
lampyridés: le lampyre (femelle aptére et lumi- 
neuse) et la luciole (mále et femelle ailés, 
émettant de brefs signaux lumineux). Le plus 
souvent, cependant, on répond par un seul 
mot, ou bien on donne plusieurs rép. comme 
équivalentes: méme si '"mouche---' évoque 
plutót une forme ailée et 'ver---' une forme 
aptére, le méme t. doit suffire en général pour 
désigner les deux insectes. 

Parmi les composés de 'ver', le plus particu- 
lier est 'ver gaiet', qui occupe une zone cen- 
trale (domaine nam. avec prolong" dans les 
Ard. fr.). 

* ALF 1372; BRUN., Enq. 1657. 

A. 1.2 "ver *lühant, -jant, ... *loü-, *lwi-*: 
lühà W 30; L 39; B9 | -àgL 94 |-ò W 1 | -zá 
To 13, 24, 28; A 1 (ou -a,); S 29-37; Ch 4-43, 
63, '64, 72; Th 72, 24, 46, 53, 72, 82; Ni 1, 6, 
“9, 11, 26 (rel-), 33-39, 61, 72, 85, 90, 93, 107, 

112; Na 130; Ph 6, 15, 37-45, 54, 69, 81-86; D 
110-120; W 59; B 22; Ne 20, 44 (enq. compl., 
v. lmrèt), 49, 63, 76; Vi 16, 18 (-à,), ‘21-22 
(-ay), 25, 35-38 | -å No 1, 3; To 2, 7, 73 | -ò 
No 2 | -4yó To 6 | ltiza Ni 17 | à To 27 | luëà 
To 37; Ni 28, 45 | /à- D 123, '129, 132, 136; 
Ne '22, '23, 43, 51, 57, 65, 69 | lwi- To 94, 99; 
A 55 | Iwi- To 39, 43, 48 (Lwi-), 78 (-à): A '18 
l| --- *lüzant, *Iwi- ..^: /üzà A 37; Mo9,17; S 
1, 10-19; Th 29, 43, 62, 64, 73 | lwi- To 1 (3); 
A 1, 28; Mo 1, 23, 41, 42, 64, 79; Th 14, 25, 
54; Ar 2: H 69 | Iwi- To 58; S 6 | Iwi- A ‘52; 
Mo 37 Că"); B 11. 

2.3 "ver *lumant': /umá To ‘71: A 2-12, 13, 
'20, 28, 44 (-a,), 50, 60; Mo 20. 

3.“ a. "ver (vert, vieux...) *gayét, tgo- 
(yèt"...: gayé Na 99, 101, 116, 129; Ph 33, 53; 
Ar 1; D 15 (g. seul), 68, 72 (-e), 73-101, '103; 
Ma 35; Ne 4 | -ê D 25; Ne '6 | gòyè Ch 61; Ni 
5, 19, 20, 80 (Jos. Lambain, de Na 22), ‘102; 
Na 1, '15, 22, 23, 44-79, 107; D 7, 38; W 3| 
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-„ê Na 19; D 36 | gó.é Na 30, 112, 135 | -hè Na 
'20 | -wè Ph 16 || b. "ver-+goyè': gòyè L 1 (C. 
Déom). 

4.5 "borgne ver": bwèti v. Ph 61 | bôñ v. Ph 
79. 

5,6 ‘ver à feu! W 63; H 2, ‘39, ‘42 || '--- de 

feu" W 35, ‘36; Ma 2; B28. 
6." "ver de rosée": v. dé razäy Vi “21 (--- du 

---), 27,36, 43, 46 | --- ruzë Vi 2. 
7. 'ver de nuit' L 101. 
8. 'ver de Saint-Jean' D 64 (— lampyre, v. 

D, 2). 
9.8 "ver à soie": v. à sóy L 61 | --- séy L 14. 
B. 1.9 a. *lum'réte, *leum- ...: /umrét B 30, 

‘32 (à Burnon); Ne 11, 24 | /&m- Ne 31 | lèm- 
B 33; Ne 32, 39, 44 Gert, 47, 60, 76 (arch.) | -at 

Ne 15 || b. *loum'rote, *lum-, *leum- ...: um- 

rót W 13; H 77; Ve 1; Ma 53; B ‘17, 26 | 
lumrót Mo 44 (?); Ni 90 (?); Ma 46, '47, '48, 

“49; Ne '5, 9, 11, 12, 14, 16 | lèm- Ni 2; Ne 33 
| lêm- Ni 98. 

2.9 *lumeü: /umé Ch 63. 
3.11 *érméréle!! : èrmérèl To 6 (luciole). 
4.12 *lume-goyét'?: lum gòyè Na 109. 
C.13 *tchake-feu: čak fà Ph 45. 
D.'* 1. "mouche a feu" Ni 20 (Ard., rar): 

D 15, 84, 96 (2); W “39; H 1, 26, 28 (= 
femelle), 37, 38,742, 53; L 1-7, 61, 85, 87: Ma 

19,39, 51; B21 (à Roum.), 22, 23, 27, 30 || ‘--- 
de feu" D 30, 58; H 21, 27, 46; L 1 (C. Déom), 
19, 29, ‘32, 45; Ve 31, 37, 40 (mouchette---"), 

44, 47; My 2; Ma 20, 40 (J.H., v. D, 2), 43, 

"49; B "3, 5-7, 27, 32. 
2. a. "mouche de Saint-Jean' D 46, 64 (= 

luciole, v. A, 8); H 50, 67, 68, ‘79; L 19, ‘32, 

39, 94, 106, 114, 116; Ve 1-26, 32-35, 38-42, 
47; My 3-6; Ma 3-19, 24, 35-39, 40 (enq. 

compl.); B 2, 4, 24; Vi 8 || 'm. de la SSJ? D 

34; Ma 29 || 'm.-S'-J." Ma I || "mouchette de 

S'-J.' D 64; H 49; L 66 || "bête de S'-J.* L 1 || 
b. "mouche de Saint-Michel: m. di sè misèl B 
‘31 (Lutrebois) || c. “mouche d'au bon Dieu": 
m. d à bó gu L 85. 

E.5 *sababéle, *sá-, *tà-, “toumalabèle: 
sababèl H 8, ‘77 (ou saba); My 1 (J. Bast.) | 

sã- My 1 (J. Dombret) | tā- Ma 42 Geht 
tamalabèl L '111 (d'après Bailleux, «mouche 
luisante») 15. 

! Présentation. On n'indique pas la forme 
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des mots suivants, pour lesquels on se repor- 

tera aux endroits indiqués: ‘ver’ (not. 167), 

“mouchette' (not. 137-138 et not. 155), mou- 

che’ (ALW 1, c. 64), 'borgne' (ibid., c. 5), 

| “nui? (ALW 3, not. 136), 'saint-Jean' (ibid. 

not. 207), "feu" (ibid, not. 195), "bon Dieu' 

(vol. ult.). — On a porté les var. de 'ver' à la 
not. concernée. On ajoutera cependant que, 

dans “ver luisant’, le premier élément se pré- 

sente qqfs sous une forme influencée par le fr. 

C'est le cas pour les pts suiv. (ou on attendrait 

une forme diphtonguée): vèr No 3; Mo 1, 23; 
Ch 33, 64, 72; Ph 6, 15 (vè); H 69; Vi 37 (ou 
vi); vèr Mo 20; vèr B 11; vér S 19; Th 46; Vi 
18 (s'opposant à la forme normale véZ). Par 
ailleurs, dans 'ver-*gayét ...", "ver" s'est parfois 

fort! altéré: v. n. 4. 
2 DFL *v. /ühant, Copp., DEPR.-Nop., MASS., 

Gloss. S'-Lég., etc. tv. lüjant. FEW 14, 291b 

vérmis (auquel renvoie FEW 5, 429b lü- 
cére) — D'un pt de vue phon., remarquer 

les formes en "Jogt- en ard.; comp. not. 114 

TRUITE, n. l-2. A l'ouest, le t. */üjant est 
secondair' issu de */üzant. 

3 De "lumer éclairer, briller (ALW 5, not. 

60) Comp., sous B, les dér. et composés 
formés à partir du méme verbe (ou du subst. 
lumière") et porter le t. "ver lumant' FEW 14, 

291b. 
* Au lieu de la forme correspondant régu- 

liér* a "ver", l'enq. note les rép. vèr Na 101; Ph 
53; D 25, 81, 84, 94, 96, 101; Ne '6; vèr Na 
127-135; Ph 33; Ar 1; D 68, 72 (= vert), 73, 

'103; Ne 4; vèr Ma 35, qui doivent être inter- 

prétées 'vert'. Ï est moins vraisemblable que 
vér, vér soient des formes influencées par le fr. 

(comp. n. 1), parce que le t. lexical "v.-*goyér 

n'y a pas d'équivalent; on reléve aussi qqs 
formes qui correspondent littéralt a "vieux": vi 
D 38; vi Ph 16, ainsi que *vié: vyé Ni 5, 80; 
Na 23, 69. 107. — Le t. *v.-goyét est chez 
Pirs, et chez LÉON. Etym.: le FEW range 
ardw. ver gayé, d'après BRUN., Le, et nam. 
+yiér goyèt sous vèrmis, FEW 14, 292a, 
sans renvoyer à *gaheis, 16, 8a, ou on 

retrouve la mention ard. en compagnie de w. 

*gayét jeune taureau. La motivation du com- 

posé est donc: ver joli, élégant, paré; cf. DL 
s.v. *gáy, et les sens de l'adj. et de ses dér., 
FEW 16, 7a. Noter l'abrég' régulier de la voy. 

à la prétonique: “gay, -d-, -6- > dér. *gayét, 
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*goyét: comp. “saye ("essaie”), *sayí (‘essayer’) 
etc. 

* V. not. 97 ORVET, B, 2 (à D 110), et 
comp., sous FEW 14, 292a, le mosellan mur- 
vey ver luisant, dont la n. 8 donne une expli- 
cation peu convaincante; le mot est plutòt 
altéré de 'orb-ver', qui connait des var. lorr. 
du t. 'mort-ver' (not. 97, B, ld et n. 2). 

* Ajouter le premier t. FEW 14, 291b. 
7 V. dans le méme sens, BRUN., Le, et 

FEW 14, 292a (ou Meuse ves de rozey 
(p 175), est interprété en “des rosées' [lire ‘de 
rosée']). 

“ Confusion attestée en d'autres pts: FEW 
14, 291b (et n. 6). 

? Dër en ‘-ette' et en ‘-otte' de ‘lumière’, 
propr' ‘petite lampe’ (cf. ALW 5, not. 52). 
FEW 5, 445a lüminare 2 (ardw. Florenv.). 
—- Autre sens des mêmes t.: ‘feu follet" (vol. 
ult.) 

10 Dér. en '-eur' de "lumer éclairer. Porter 
le sens 'ver luisant' sous FEW 5, 444b lümi- 
nare l. 

!! Probabl' "lumerelle' (dér. du précédent 
ou dimin. de ‘lumière’, comme le t. 1), à moins 
que *érméréle ne soit corrompu d'un primitif 
**érluméréle, formé à partir de *érlumer, 
littéral' 'relumer'. 

12 De 'lume' (du v. 'lumer', v. n. 10) et de 
*goyét (v. n. 4); le type, attesté FEW 5, 444b, 
a probabl' une origine délocutive (de "lume 
g.! éclaire g.!). 

13 Comp. "chaque-feu' briquet, v. ALW 5, 
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not. 33. — Porter le mot FEW 13/2, 357a 
t$ak-. 

14 FEW 6/3, 250a müsca. Ajouter Dasc., 
Ins. *mouche-Saint-Djan Ch '6 (ou *viér lû- 
jant). Le déterminant 'Saint-Jean' (— 24 juin) 
référe à la période d'apparition des lampyres. 

15 Scirus *sábaléle, ViLL. sa-. FEW 21, 
271b. — HERBILLON, Vieux-Liége, t. 1 (1932- 
1935), 382b-383 proposait de décomposer * tou- 
malabéle en “tombe-a-la-belle' (où "belle! = 
lune); “saba renverrait au «sabbat auquel se 
livraient les sorcières à la clarté de la lune»; 
*sababéle serait un crois! entre les t. précé- 
dents. La difficuité principale que rencontre 
cette proposition est que ‘belle’ lune n'est pas 
représenté à l'est (ALW 3, not. 12). 

19 Réponses approximatives: 1° +tchalon ver 
luisant, par opposition à "mouche de St-Jean 
luciole Ma 9. V. not. 128, A et not. 134, E: le 
sens est ‘larve’: — 2? 'vert-de-gris': vér di gri 
D 40, dans lequel "vert" résulte probablement 
d'une mauvaise compréhension de la q. «ver 
luisant»; — 3? "mouche d'auneau': m. d óné B 
12. Insecte désigné?; — 4° "mouche de cheval" 
H 69. V. not. 135 TAON, D; — 5° "couleuvre"; 
kòlüt Ni 85. V. not. 95 et comp. les rép. 
«orvet» (ci-dessus, n. 5). — L'enq. note en- 
core à propos du ver luisant: *ça sclatit [ça 
brille] Ne 11. V. FEW 17, 141b *slaitan (où 
on ajoutera le sens pour le w.); — *«a r'glatit 
{ça brille, ça reluit] B30 (Burnon). V. FEW 
16, 44a glat. 

132. CARABE DORÉ 

Q. G. 466 «carabe doré». 

Les appellations patoises indiquent la bien- 
veillance avec laquelle on considère ce cara- 
bidé vert a reflets dorés, dont les formes sont 
élégantes et la démarche agile et rapide. Plu- 
sieurs d'entre elles servent aussi a dénommer 
la coccinelle (not, 130). 

Al *costri, A -&, *coustri? ...: kòstri Ni 
“102, 107; Na 19 (dorée ou noire), 23, 30, 49, 
69, 79, 107, 109 (dóréy ~), 112, 130 (pro- 
babl'); D 7; H ‘35 | -é Na 6 | -é Na 22 | -é Ni 
2, '5, 6, '9, 17, 19, 20 (plus souvent que kòstir; 

-i, masc., à Ard.), 28, 45, 80, 85 (gròs ^), 93, 
'97, 98 | kustri Ch 61 (2). 
A’ a. tcosti(re), tcoustire...: kòstir Ni 20 

(parfois, v. 4); Na 99; D '55, 96; W 1 (grós 
~), '8, '9, 10, 13, 21 (^ di lés "de Leuze'?), 
30, 35, ‘36, ‘39, ‘42, 60; H 8 (vèt ~); L '8, ‘10, 
35, 43 (ou -i?), 45 (vèt ~), '50, 61, 66, '75; 
Ma 3-9 (~ du bon Dieu") | -FL 4, 29,94 | -ï L 
43 (?) | kustīr H 2, 21 (dóréy ~), 28; Ve 41; 
Ma '15 ("^ d'au bon Dieu?) || b. *couturiére, 
-ére...: katuryér Th 24 | -ër Ni 38 | -èr Ch 
“22; Ni 39, 112 | -ar Ni 11 (-té-) | -,yér Ni 36. 
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B.* 1.5 a. ‘cheval de bon Dieu Ph ‘40, 45, | amuissement de la préton. interne et dissimila- 

79; D ‘33, 34, ‘37, ‘45, 46, ‘47, ‘99, ‘100, 101, 
“103, ‘108, ‘109, 120; Ma 2, ‘37, 39, 40 (I.H.), 
46, 47; B 28, 33; Ne ‘3, 4, '5, "6, 9,710, 11, %12, 
14-16, ‘19, ‘20, ‘21, ‘22, 24, 26, 31 (doré, forte 

odeur DI, 32-43, ‘46, 47 (J.-M. P.), 49, 57,159, 

60, 63, 76; Vi 8-16, 35, 38, 43 || '--- du ---14 

Na 116; Ph 61; Ar 2; D 36, '85, 94, 7129, 132, 
136, ‘141; H '45, 46, 69; My 6; Ma '10, 22, 
36, 40; B 24, '26, 30; Ne 722, ‘23, 47 (J.-M. 
P), 51; Vi “21, 22, 27, 37 || "<-> d'au ---' H 50; 
L 116; Ve 31, 39, 42, 47; My 1 (à Bellevaux: 

H. Cun), 2; Ma 20, '50, 51, 53 (J.H.); B 2, ^3, 
4, 6, 9, 11, 16, '18, 21, 23 (J.H.), 27 (enq. 
compl.) || b. ‘cheval-saint Joseph": & së gòsèf 
Na 84 || c. '--- de saint Martin'^: ë. t sé märtè 

B 7 (et Rogery). 
2.7 'béte de bon Dieu" Th 64; Ph '13, 45; 

Na 101; D 30; My I (J. Dombret) || ‘--- de ---' 

Ch 4; Na 135; Ph 6, 16; D 25, 36, 58, 68, 113; 
W '56; H 38, 68; L 39, 101; Ma 1, 35; B 12, 
22 (à Compogne; v. '--- d'au ---"}; Vi 18, 21, 

22 || "--- d'au ---' W 59; H 26, 37; Ve 32, 38, 

40, 47; Ma 24, 29, 34 (J.H.), 53 (enq. compl.): 
B 22 || '--- à ---' Mo l; Ch 33, 61; Th 72; Ph 

45 (2), 53, 54, 69, 81; D 15, 72, 73, 123; Ma l, 

43; Ne 49; Vi ‘36, 46 || '--- au ---' Ma 19. 
3. "poule de bon Dieu" Th 43 || “--- du --- 

Na 129; D 15; H 67; Ve 35. 
4. "couturière du bon Dieu! Ma 3-9 || fw. 

d'au ---' Ma '15. 
5. "pied de bon Dieu'* D 64. 
C. 1? "cheval d'or": ë. d ôr H 1, 20, 27, 

728, 39. 742. 49, 53; L 1, 114; Ve 1; Ma 12, 42. 

2. "hanneton d'or!!?: omg d àr Mo 4111. 
D.? |. *djardéni: gardéni Ni 29, 98 (rar"). 
2. *djárdignére, *jardignére: gardiñér Ni 1 | 

Zardifiér Mo 23. 
E> “madame: madam Ni 90. 
F34 *biésse à l' pétrole: byès al pétról Th 

2415, 

! Étym. et classement. Une not. COUTU- 
RIÈRE est prévue dans un vol. ult. On notera 
seul! ici que les formes classées sous A corres- 
pondent à "coutri! < lat. consutrix (> 
-1ce): v. FEW 2/2, 1097b consitor; que 

les formes classées sous A” équivalent à 'cou- 
turiére', dér. en -äria de *consütüra (avec 

tion du premier r dans les aboutissements 
propr! w.): v. FEW 2/2, 1099a *consütüra. 

— Autres sens: v. not. 130 COCCINELLE, C et 
not. 147 COURTILIÈRE, £. 

2 LÉON. *costri, Pirs. id. défini par "carabe 

doré’, mais accompagné d’une description qui 
réfère à la courtilière ou taupe-grillon (v. not. 
147, E). 

3 Allusion à la *costire di Leñze (= Leuze 

[Na 18]. *k'inme mi d' dwèrmi ku d' keüze 
[qui aime mieux de dormir que de coudre]; v. 
Spots n° 1044; HOSTIN et MINSART 68. 

+ Pour ‘cheval’, "poule", "bon Dieu': v. vol. 

ult.; pour ‘bête’, v. not. 1; pour "couturière', v. 

A’; pour "pied", v. ALW 1, c. 73. Pour "du" et 
“(d') au’, v. ALW 2, c. 2 et 3. — La plupart de 
ces t. possédent aussi le sens 'coccinelle': on 
rapprochera 8, la de not. 130, A, 3 (seul' deux 
rép., ce qui montre que 'cheval -- déterm.' (B, 
l et C, 1 dans le tableau) sont spécifiques au 
carabe doré); B, 2 de not. 130, A, 1; B, 3 de 
not. 130, 4, 4; B, 4 de not. 130, C. — On 

pourrait ajouter les attestations w. àu sens 
'carabe doré’ sous caballus, FEW 2/1, 10a; 
sous bestia, FEW 1, 34la; sous püllus, 
FEW 9, 536b; sous *consütüra, FEW 2/2, 
10992, 

5 DL *dj'vó d'à bon Dju [Ve 31, 39] carabe 
doré, Haust, Chestr. “tch(u)v6 d' bon Dieu 
carabe, BALLE *tch(é)vau --- carabe doré, LIÉG. 
“ich f6 --- id. 

6 Comp. Arcachon saint-martin carabe doré, 
FEW 6/1, 386b Martinus. V. aussi not. 
130, 7. 

* MASS. "béie a bon Dieu carabe doré (aussi 

coccinelle). 
8 Le t. s'oppose a ‘pied de diable', qui 

désigne divers coléoptéres noirs; v. n. 13, On 
ajoutera les deux appellations sous pés, FEW 
8, 299a. 

? DL *dj'và d'ôr. Ajouter le t. FEW 2/1, 
10a caballus. 

!9 Ajouter le t. FEW 16, 143b *hano. 
11 Dasc., Ins. mentionne encore *c/ó d'oür 

S 43, propr! ‘clou d'or, 
12 [e fém. a été connu dans ce sens en fr.; 

le masc. et le fém. sont attestés avec le sens 
'courtiliére'. V. FEW 16, 20a gard. 

13 Comp. Châten. daimate carabe des jar- 



dins, FEW 3, 124b domina. — En w, 
“madame fait plus fréqu' référence à la libel- 
lule; v. not. 154, A, 2. 

14 L'appellation trouve probabl' sa motiva- 
tion dans les reflets métalliques du carabidé. 
Noter le genre fèm. de ‘pétrole’ en w. (FEW 8, 
321b pètra). 

15 Rép. approximatives. Certaines rép. s'ap- 
pliquent visiblement à un coléoptère noir, et 
non au carabe doré; plusieurs types ont en 
outre été relevés à la q. «bousier»: v. not, 129, 
A (*hérfon ...); D ("maréchal'); E ('diable' et 
composés). 1° *hiérfon My 4; — 2° maré- 
chal': mariígà B 5; marsò Ch 63, '64; Th 46, 
62; marisó To 27, 28, 37 (-3yó), 39 (-è,), 43, 48 
(vit dans les endroits humides: caves, trot- 
toirs), 94, 99 (7); A 2, 7, 13, 118 (-a,,), 28, 37, 
44 (?), 50 (— doré [carabe doré], s'opposant à 
^ [carabe noir]), ‘52 (bousier?), 60 (bousier); 
Mo 1, 9, 20, 41 (c. doré pour G. Delattre; 
bousier pour G. Jenart), 42, 44, 58, ‘70; S 1, 
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13-31, 37 (scarabée noir); Th 5 (2), 25 (pro- 
babl'); — 3° "diable": gal Th 53 (ou nwèr ~: 
insecte noir); "cheval de diable’ (s'opposant 
au t. classé ici sous 8, 1): dräi Ne ‘21 (noir), 
“22 (id.), 31 (id.); '--- du ---'; gal Ve 40 (gros 
coléoptère noir bleuâtre); dyap Vi 6; "pied 
de diable' (s'opposant au t. classé ici sous B, 
5): pi d gal Ve 24 (nér byés) — Autres 
insectes: 4? *marie-catrine W '45. Comp. not. 
130 COCCINELLE, D; — 5° *magne-pan Ve 40 
(Challes). V. not. 149 BLATTE, B, l; — 
6° *warmaye Ar l. V. not. 155 ÉPHÉMÈRE, A; 
— 7° "médecin S 37 (scarabée brunátre). ll 
s'agit du téléphore: v. not. 156. On notera que 
DEPR.-NoP. donne lui-aussi pour ce mot le 
sens ‘carabe doré’; — 8° "maréchal *crokin': 
mars6 kroké Ch 27. Penser au taupin, qui, 
lorsqu'il est sur le dos, saute en l'air pour se 
remettre sur ses pattes, ce qui produit une 
sorte de craquement? 

133. MOUCHE 

V. ALW 1, c. 64. 

134. HYPODERME DU BŒUF 

Q. G. 454 «estre des bovidés». 

L'hypoderme du bœuf, parfois appelé cestre 
du boeuf, est une grosse mouche velue qui 
ressemble assez à une abeille. Le plus souvent, 
on connait moins l'insecte parfait, que l’on 
appelle «méchante mouche», «mouche ta- 
chetée», «mouche à queue», parfois *hizète, 
*biz réte, que sa larve et les dommages qu'elle 
provoque dans les cuirs. Cet cstridé, en effet, 
pond sur les pattes des bovins; les larves 
pénétrent dans le corps (d'elles-mémes ou 
parce que l'animal se léche), puis se dévelop- 
pent en formant une tumeur dans le tissu 
sous-cutané du dos et de la croupe de l'ani- 
mal; lorsqu'elles sont müres, elles perforent 
cette tumeur et accomplissent sur le sol leur 
métamorphose, La larve est appelée *wer- 
ba, A *war(a)bé, -ó..., *tchalon, *molon, 
“mou-, “leu... Les mémes mots désignent le 

man (v. not. 128). Par extension, “wèrba, -ó 
(et var.) s'applique qqfs a l'insecte parfait. 

A." 1. "male mouche": mäi My 1, 3, 6; B7 
(à Rogery) | mòl Ve 32 || 2. ‘jolie ---: gòlèy H 
68; L 114; Ve 41, 42 (-ey), "45; Ma 12, 19, 20 
(-éy), 24 (-éy), 29, 42 | goli B 9, 11 (à Stein- 
bach), 16, ‘17, 21 (-iy a Wigny; c'est ton gros 
rayi un gros taon), 22, 23, 27, 30 (-) | gu- Ve 
47; My 3; B 6, 7, 9 (à Langlire), 12 (-iy) |l 
3. "fleurie ---': flòri, B 31, ‘32 || 4. "ca-fleurie 
(adj. substantivé): kaflóri, B 30 (synon. de 
‘jolie mouche") || 4. “mouche à queue"? D ‘32, 
64 (= ?), 72, 73, '74, 96 ("bête ---'), 101, 103, 
“104; Ma 3-9, 39, 43, 46, '48; Ne ‘3, 4, /5, 31 
(?) H 5. --- à cul? D 110 || 6. "mouche de 
vache’ To 24 (le tém. ignore le nom précis) || 
7. "m. de bœuf" Ma 53. 
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B. a. *bizéte?: bizèt Ne 47 (insecte volant 

qui n'est pas rapproché du warabó œstre, J.- 
M. P.), 156, 63 (à Nivelet), 76 (et Louftémont: 

bi-); Vi 16, "21, 22 || b. *biz'réte?: bizrèt Ne 

"50; B ‘31, 33. 
C. *boüti*: bari D "104-105 (= esp. d'in- 

secte: hypoderme?)*. 
D.S L a. *wérbá, A -ô... “war-, 'war-: 

wérbà Ve 31, 34 (-à"), 35 (^ “so lu scréne sur 

l'échine), 38, 41, 42, 47; Ma 20, 21, , 28; B 2-3 
(“lé vatche èst galoné d' ~s) | -à, -Â D 34, 64; 
H 67, 69 (et 69), “77; Ma 2-12, 19, 24, 29 | Bi 
H 67] -ò Ve 32 | -ő H 37 (“n'a m' vatche a lès 

~s); L 113 (^ d' vatche), 116 | warba, -à Ni 
19; W 3, 59; Ma 40 | -ó H "36 (espèce de ver 
rouge, amorce pour pêcher [larve de l'éris- 
tale]); Ve 1, 24 (-ò), 26; Ma ‘32 | -6, -ó Ni "5, 
17 Có), 20 Geo, 85, 98, 112; Na "20, 30 (ou 

kwambó?), 101 (= ?); D 15, 30, ‘45, 46, 58, 
101; W '8, 13, 35, ‘36, ‘39, ‘42, 63, 66; H 2-21, 
^23, 27, ‘42, 49-53; L 1, 4, 29, ‘32, 43-61, ‘74, 
94, 101 (t. générique pour les larves); Ve '2 

(Aubin), 74 (S'-J.-Sart), 8; Ma 1, '14, ‘31 (à 
Holl.: kwar-), 35, [42 (seul! fig)], 43, '48 (ou 
-&), 49, 50; B 9, [15 (seul! fig.)]; Ne '5; Vi ‘36 
| wär- Ve 6 (-6) | wär- Na [84 (seul! fig)]: H 39 

|| b. *waribô, -ré- ...: waribó, -ó Na 19, 22 (-u), 
79, 99, 112, 716, 127, 129; D 25 | -ré- Ni 6, "9 || 
c. twèrabò, *wa-, “nwa-...: wérabó B 4 (V.- 
du-B.), 6, 7 | wa- B 11 (et St.), ‘14; Ne 14, 24- 

32, 33 (désignerait l'insecte à Neuv., Goff.) 

'38, 39, 44, 47 (J.-M. P.), 49 (^ "dér bésses), 
57, 63 (à Nivelet), 76 (bosse, mais larve à 

Louft.); Vi 2, 8 (bosse, tumeur), 13, '14, '15, 
16, 18, 21 (ou nwa-), 22, 35 | -ó Ne 60; Vi 6 | 

-ò B 23 (enq. compl., mais -a J.H.) | -à Ma 53 

(tumeur); B 22 (tumeur) | nwarabó, -ó Ne 63 

(analysé en tawar a bó); Vi 21, 25, 27, 37, 43 
(larve J.H.; bosse enq. compl.), 46, 47 | -ó Vi 
38. 

IL a. *wérbé, . “warbè, -é, -ia: wérbé 
Ve 37, 39, MOMS 6| warbé My 1 | -£ My 
2 | -ë D ‘103, “104; Ma 47; Ne 9 | -é Ma 48 
(ou -ò selon enq.) | | -é Ar 2 (wár-, ou waròbé 

selon enq.) | -bya Ar 1 (on en sort une larve 
[tumeur]; D 72, ‘74 || b. *warabe, <é, -ia...: 

warabé D 123 (ou -é), 136; Ne 23, '50 (ou -ba 
selon enq.), 69 (larve ou mouche?) | «-é» D 

'129 | -ë D 120, 123, 132; Ne 11, 22, 20, 51, 65 
(-é) | -bya Ph 61 || c. *warobe, -é, -ia, -gna: 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

waróbé D 110 | -é Ar 2 (ou wärbé) | -bya D 94 
| -Aa D 113. 

HI, *waraba: waraba Ma 51; B 11, 12, /6, 

17, 21 (et Wigny; insecte?), 23 (et Moinet, 

LH; v. -0), 24 (J.H., v. E), 27-30, ‘31, 32, 33; 
Ne ‘18, ‘50 (ou -bé selon enq.). 

ES 'chalon' Na 59, 101, 116 (larve ou 

tumeur); D 81, 101, 120; Ma 24, 36, 46, 53 

(«quand on pousse la larve dehors»); Ne 4, 
33, 63. Aux formes de la not. 128, ajouter: 

+tchalon, *tchá-: calò Ar 1 (larve qui sort de 
D, ou pus qui sort du *clô Lol [furoncle]); D 
123; B 24 (enq. compl., v. waraba); Ne 76 (-à.) 
| éä- B 22; Ne 49. 

F? *molon, *mou- (“de vache"): móló S 10; 

Ni 11, 39 (mó-), 61, 93, 98; D 36, 40, '85, 110 | 
mu- To 24, 28; A 7, 12, '13, 37, 44 (-ò,), 50, 

Mo 17, 37, 58, 64, 79; S 19 (“èl vake a dès ~), 
29, 37; Ch 16, 72; Th 14, 24, 29, 43, 53 (*gros 
~), 54, 64 (*grós ~), 73, 82; Ni 1, 33-38, 107 
(“èl vatche a dès ~), 112, 130; Ph ‘13, 16, 33, 
45, 53, 54, 69, 84, 86; D 110 | mólé"; To 94 | 
mólé; To 73 (ou H). 

G. *leü!?: lé No 2; To 37. 
Hi 1. 'ver! To 6, 73 (ou F). 

2. 'vermin': vyérmé Ch 43. 
1? a. tvaron...: varð To 1 (-ès), 13, 24, 

"11 (-à,); A ‘20, 28: Mo 64; Ch 4, 26, 33, 61; 
Th 46, 54 (tumeur); Na 44, 99 (t. générique), 
101 (id.), 135; Ph 6 (probabl'), 37, 42, 54, 81; 
D 68, 129; W 66; Ma 24, 40 (t. générique) || 
b. *varonâje! 5: varònas To 4814. 

! Quelques-unes des rép. classées sous A 
proviennent de la q. 479 «taon», insecte avec 
lequel l'hypoderme du bouf est parfois con- 
fondu; comp., à l'inverse, 'taon' relevé au sens 
'estre du bœuf, à la n. 5. — Pour 'mouche', 
v. ALW 1, c. 64; pour 'queue', ibid., c. 81; 
‘cul, ‘vache’ et "bœuf" seront traités dans un 
vol. ult. — On portera sous FEW 6/3, 250a 
müsca les syntagmes "male m.' propr' 'mé- 
chante m.' (cf. FEW 6/1, 123b-124a malus), 
"jolie m." propr' ‘m. tachetée’ (cf. FEW 16, 
285b jòl: sous b. scheckig) et "fleurie m.', de 
méme sens (cf. FEW 3, 628b-629a florére), 
ainsi que ‘mouche à queue! et '--- à cul (v. 
n. 2). L'adj. substantive *cafloriye est un ren- 
forc! de “floriye au moyen de la particule 
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péjorative *ca-; le t. est attesté pour le nam. 
FEW 3, 629a. 

? Ces deux syntagmes ne reflètent pas les 
caractéristiques de l'hypoderme; ils convien- 
draient mieux, par contre, à Gasterophilus 
intestinalis (Degeer), avec lequel l'hypoderme 
pourrait avoir été confondu: cet insecte, dont 
l'abdomen se termine en une sorte de fuseau 
[la «queue»], pond sur les pattes des équidés; 
les larves, ingérées par l'animal lorsqu'il se 
lèche, se développent dans l'intestin. V., dans 
les rép. approximatives, le t. "ver d'estomac, 
qui désigne probabl' la larve de cet insecte 
(n. 14). 

3 Dér. en “ette' (a) et en "erette! (b) de 
“bizer courir follement (en particulier des 
vaches poursuivies par les taons: v. vol. ult.); 
fendre l'air avec rapidité (oiseau, insecte). 
C'est sans doute au deuxième sens qu'il faut 
rattacher les deux dér., car l'hypoderme ne 
piquant pas, il ne doit pas être craint des 
vaches comme le taon. Ajouter les t. sous 
FEW 15/1, 119b *bisôn. 

* Dér. analogique en -ariu formé à partir 
de *boü bœuf; le méme t. est attesté au sens 
"bouvier' (cf. ALW 9, not. 10, B). Comp. la 
définition ‘ver bouvier" que donne PIRS. pour 
*waribó et ajouter le mot FEW 1, 446a bos. 

* Réponses approximatives (pour l'insecte 
parfait): 1° 'taon' Mo 23, 79 (?); Ch 61; Na 6; 
Ph '13, 21; D 84 (0; H 23, ‘36, 37, 69; L 74; 
Ne 39, '50; "lourdaud' L 114; Ve 2, '4; My 4; 
"mouche de cheval" To 2. V. not. 135 TAON, A, 
B, et D, 1; les var. de la q. 454 ont été portées 
à cette not. Le syntagme 'mouche de cheval" 
s'applique parfois au frelon: v. not. 125, L. 
Il pourrait aussi désigner l'insecte parasite 
décrit à la n. 2; — 2° tourdiyon Ni 72. V. not. 
125 FRELON, D; — 3? 'tique': tik S 31; tič A 
^18; *bo(s)quet': bòké To 99 (un cuir plein de 
*trós d' ^), sens que confirme REN. *bokét 1. 
estre des bovidés; 2. tique du chien; 3. écu- 
reuil (pour ce dernier sens, v. not. 40, B). Les 
deux mots repris sous 3° résultent d'une 
confusion avec la tique, insecte qui fera l'objet 
d'une not. dans un vol. ult. 

* Qqs compl proviennent de la q. 453 
«ver blanc du hanneton», lorsque les tém. ont 
ajouté explicit! ‘aussi larve de l'estre'. — 
Étym.: v. Hausr, Étym. 283 et FEW 17, 561a, 
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frq. *werbel (taupe-grillon). Le classement 
des formes est opéré en fonction des faits 
suivants: 1? la finale du mot d'emprunt s'aligne 
sur plusieurs suff. w.: '-ard' ou “-aud', sous 1: 
“eau', sous Il; "af, sous III; 2° les formes 
sont dissyllabiques (*wérb-, *warb-) ou intro- 
duisent une voy. entre le r et le b (*warib-; 
*wérab-, *wa-; *warob-). Alterations: *warbó 
» *cwarbó, qui correspond à 'corbeau' (not. 
49, A); > *cwam bó: croisement entre *warbó 
et *cwandó nigaud, lourdaud DL, “cwando-cé- 
li imbécile Pirs. (FEW 2/2, 1417b quan- 
do)?; *warabó » *nwarabó, sous l'influence 
de ‘noir’; *warobia > “warogna, sous lin- 
fluence de 'varon' (ci-dessous, H). — Sens du 
mot: en général "w.' désigne la larve de l'hypo- 
derme et parfois, par extension, la tumeur 
qu'elle provoque (v. commentaires entre pa- 
renthéses); il arrive que, par confusion, il 
designe l'insecte parfait: ce dernier sens est 
assuré pour les pts qui figurent en italique 
dans le tableau. — Autres sens: 1? bourbillon 
(du furoncle): v. vol. ult.; 2? man: v. not. 128, 
C; 3° larve de l'éristale, plus souvent 'w. à 
queue' (DFL et DAsc., /ns.), correspondant 
du fr. ver queue-de-rat; 4 lamprillon: v. PIRS. 
*warbia (d'aprés Colson), FEW 21, 250a et 
autres mentions du t. à la not. 117, n. 4; 5” en 
parlant de personnes: 'w.'! injure Ni 17; Na 
84; “vi ^! id. Ni 20; "wi, synon. de *mássite 
féme Ma 42; de *léd ome B 15. Expressions: 
*léde come on w. B 15; (d'une personne sale) 
*c'ést vréy mint l' w. ki monte foü dès batch às 
strons L 45, qui référe à la larve de l'éristale 
(sous 3°), qui se développe dans les eaux 
stagnantes et les fosses d'aisance; — à celui 
qui se met au soleil au début du printemps, on 
dit plaisamment: “té veus fwére sorti lès w.? 
Ne 32. 

" Comp. REM. Gloss. *galoné, dans "e. 
d' más de croütes; *g. d' mohes de mouches 
(des vaches). Sens à ajouter FEW 17, 476b 
wala. 

$ Ce t. est plus larg" attesté pour le man: on 
indique la forme seul! pour les add. par rap- 
port à la not. 128, A, à laquelle on se repor- 
tera pour les commentaires étymologiques. 

? Le mot désigne toute espéce de larve; 
comp. not. 128, D et v. FEW 6/3, 31b 
mólére. Pour le sens ‘larve de l'hypoderme', 
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v. BALLE: ‘és’ 
signale les pts où "moulon? est déterminé. 

19 Propr' “loup, dans le sens ‘larve’; comp. 

not. 128, G, et porter le sens sous FEW 5, 

460a lüpus (y). 
11 Pour le simple, v. not. 167; le dér. s'ap- 

plique à toutes sortes d'insectes nuisibles et à 
leurs larves: v., par ex., not. 144 PUCERON, 7 et 

comp. les sens relevés sous FEW 14, 293b 

vérmis. 
12 V, LÉON. *varon larve du taon [lire: de 

l'hypoderme]. Terme technique: en fr., var- 
(r)on désigne la «tumeur avec perforation de 
la peau des bovins provoquée par la larve de 

l'hypoderme; cette larve» (ROBERT). FEW 14, 

188a varus (en fr. depuis 1923). — Der. 
'varonné': “li pia èst varonéye Ch 33; “dè cür 

varoné Ch 26. À ajouter FEW, Le, 
13 Emprunt probable au fr. techn. évaron- 

nage (not! Grand Lar. Encycl; à ajouter à 
FEW 14, 188a). 

1* Réponses approximatives (pour la larve): 

vatche a dès m. L'italique- 
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1° "ver d'estomac": di stumak Na 109. Confu- 
sion entre la larve de l'œstridé qu'est l'hypo- 

derme et celle d'un gastérophilidé, famille d'in- 

sectes parasites dont le représentant le mieux 
connu est le Gasterophilus intestinalis (De- 

geer): v. n. 2; — 2° "bosse": bòs A 55 désigne 

plus spécifiqu' la tumeur; — 3° *bôrê: bôrë, 

dans “leu vatche èst rimpli d' ~s B 5 (Mme 

Servais), a sans doute le mème sens. V. REM., 

Gloss. *bóré botte, paquet informe (et com- 

mentaire étymol.), DL “bwèré id. — Croyan- 

ces: 1° +lès vatches ki ont dés moulons, c 'ést 

dés bones Ch 16; la vache qui a des *molons, 

c'ést eune bone vatche a lacia [une bonne 

laitière] D 36; une bête malade n'a jamais de 

*warabe Ne 11: — 2° on croit que les larves 

résultent d'un mauvais «nettoyage» aprés le 
vélage Ne 32. — Faire sortir la larve du 

varron, c'est la "brochier fors': *dj'é fèt brot- 

cher lès tchalons foi Ma 53. Comp. les sens 
relevés sous FEW 1, 545a broccus. 

135. TAON (carte 76) 

Q. G. 478 «un taon» et 479 «quand les vaches sont piquées par les taons, elles courent»!. 

En général 'taon'; le s. de Th et de Ph 

connaît une var. 'estaon', qui est sans doute 
d'origine analogique. — Parmi les autres t., 

les plus remarquables sont */loürdó, *rahi, -yi, 
*mohé, -ét, tous trois connus à l'e. 

+ ALF 1281; ALLR 198; 
1534. ̀  >> 
A T. *tahon, An, -an?...: tahó D 34; W 

1,:8,9, 10, 21, 30, 35, /36, ‘42, 66; H 1, 2, 21- 

53, 69, “77; L 1, 2, 4 (-ò%), 14, 35, 39, ‘50 (L. 

Colson), 61 (-à*), 66-87, 106; Ma 2, 3; Ne 33; 
Vi 27 (-òy), 35, 36, 37, 43, 46 | -à W 13, 39 | 

-àj-à H 8 | -6/-à D 30; L7 | -à D 46, 64; W 63 

(-ay); Ve ‘2 (-a" S'-J.-S.), '43; Ma 4, 9, 19, 24, 

29 (478, mais rahi 479), 39, 51; Ne 39 (ou -yà), 

76 (-à.); Vi 6, 8, 22 (ou -ay selon enq.) | -a, Vi 

18 | -a"n Vi 13 | -ay Vi "21, 22 | 4,4 Na 129 
(var. ta.d). 

IL. *tayon, An, -an...: tayò To 24 (var. 

ta. ô); A 12 (ou -y selon enq.) | -ò/-a Ne 49 | 

-â Ne 26; Ph 81 (var. ta.ò) | -0/-à Na 112; Ph 

42: Ar 2| -,aw To 6 | -yà Ch 33, '54, 61, 72; 

BRUN. Eng. 

Ni 2-17, 26, 28, 45, 61, 80, 85 (-à,), 93, 97, 98, 
“102, 107; Na 1-84, 101-109, 130; Ph 15-37, 
53-61, 84; Ar 1; D 7, ‘10, 36-40, "85, 94, 101, 
‘104, 110, 120-136; Ma 36; B 16, 24 (479, mais 
rayi 478), 27 (479, mais ra.i 478), 28, 30 (-à.), 
33 (-à.); Ne 4-11, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 31, 32 
(pti ou pré ~), 36,738, 39-44, 47 (-à.), 51, 60- 
69. 

III. *tawon, -ân, -an...: tawò Ch 4 (var. 
ta.ó), 16; Ph ‘40, 45 (var. taò); W 3| -(w)ó S 
31, 36; Ch 26-28, 43 | -wój-à Th 46 | -à Vi 25. 

IV. *ta.on, An -an...: rað To 7, 13, 24 
(var: tayò), 28, 43, 58, ‘71, 99; A 1-7, ‘10, ‘13, 
“18 (q. 481 «bourdon»), "20. 28-50, '52 (défini 
par «bourdon terrestre» à l'une des deux q.), 
55; Mo 1-23, 37 (-òy 478, mais maikrò 479), 
42, 64, 79 (var. stavo); S. 1-29, 37; Ch 4 (var. 
tawò), 63, ‘64; Th '2, 5-29, 53; Ni 1, 19 (og 
478; taó 479), 20 (Ard.), 33-39, 72, 90, 112; Ph 
6, 13, 21, 45 (var. tawò), 81 (var. tayá); D 68; 
Ma 53; Vi 2, 16 (-0.), 38, 47 | ,0 To 78 (tà-) | 
-8 To 27 | -& / -&& To 73| -è; To 1, 39 | -ój-à 

Na 99 | -ò/-a, No 2 |-ò/-a, To 37 | | -d/-à, No 



TOME 8. — NOTICE 135 

|i ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

+ 

o 
e 

e 
À 

o 

e 
* savan 

*fatirdós, «on 

"rot, "rant 

'grosse mouche", "mate om", ^m. de cheval" 

*maohé 

"mobdt 

*mouscron 

x+A<>v De 

ae H 
TOME 8 

CARTE 76 

3 | -à, Ni 20 |-a/-a D 58, 113 | -à No 1 (var. 
tò): Na 116, 127, 129 (var. tad), 135; D 15, 
25, 72, 73, 81 (var. td), 84, 96; W 59 (-à); Ma 
l, 35, 43, 46; Ne 14, 57. 

= V. *ton, *tan...: tò No 1 (var. tad); To 
48 | -&w To 2 | tà Mo 41; D 81 (var. ta.à)*. 

A'5 a. *sta(w)on...: stawó Th 43; Ph 69 
(var. sta.ò, stavò), 86 (var. sta.ô) | sta.ô Th '52, 
'55, '61, 62, '63, 64-82; Ph 69, 79, 86 | -ój-à 
Th 54 || b. *stavon: stavó Mo 79 (var. taó); Ph 
69. 

B.5 *loürdó, -on ...: ldirdò, -ó L 29, '32, 43, 
94, 114 (454); Ve ‘2-4 (id.), 8, 35, 37, 39-47; 
My 3, 4, 6 («petite mouche»); B 4-5 | Iúr- L 
19; Ve 6 (ou grò +) | ldi-/laur- Ve 26 (-ò) | 
lür-/lur- Ma 20 | fairdó'y Ve 32, 34. 
C7 à. tra(h)i...: rahi Ma ‘33, ‘34, 42, 51; 

B 9, 11, 12, '14 (ou -yi), 21 (Roum.) | -FB LI | 
rahi | rai Ma 40 | rai B '17, 23 (var. -yi), 27 
(mais tayd 479) || b. “rayi: rayi Ma ‘50: B '14, 
15, 16, "20. 21 (Wigny), 22 (petit et gris), 24 
(D. Henry, mais tayd 479); Ne '18. 

D.* 1. 'grosse mouche': grós Ma 51 (ou A, 
ou C); B 4 (ou B); 'male mouche": mal My 1, 
3, 6; "m. de cheval" To 43; A '18, 60 (ou "m. de 

bois”); Ve 47 (ou B); My 1; Ma 53 (ou A); B 
6, 11 (St.), 21, 22 (grès ~; comp. C), 24; Ne 
"12, 44; "mouche de bois’ A 60. 

2. *mohé? ...: mohé L 61 (s'attaque au che- 
val), 113, 116; Ma 9 (petit taon, dans les bois) 
| -£ H 49; Ve 35 | -e Ve 31. 

3. *mohét?: móhé H 67, 68; L 101 (mieux 
que A), 114; Ma 12. 

3. *mou(s)cron?: muskrô Mo 44 (?) | muk- 
rô Mo 37 (479, mais A 478), 58. 

E. *zoûlin!°: zawé My 1 (H. Cun., mais 
"*mále mouche" J. Dombret; "mouche de che- 
val F. Dandrifosse). 

F. *grizu,,! ! : grizu, / -ti, To 94. 

1 Les var. entre les deux q. figurent dans le 
tableau. Qqs autres var. proviennent de la 
q. 480 «frelon» (v. not. 125, L) et de la q. 454 
«estre» (v. not. 134 HYPODERME DU BŒUF, 
n. 1), ces insectes étant fréqu' confondus. 
Dans les arr. de To et A, le mot 'taon' a été 
donné au sens ‘bourdon’; v. not. 120, n. 16. 

? FEW 13/1, 3b tábánus. Les aboutisse- 
ments belgo-rom. appellent qqs rem.: 1° le 
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trait' du b intervocalique postule une réfection 
en täbône du class. tabanus, laquelle pa- 
raît ancienne (FEW 13/1, 6a); en effet, b 
intervoc. + voy. vélaire se mue en A, y, w 
dans tout le domaine, et, même lorsque ces 

cons. ou semi-cons. s'affaiblissent, l'hiatus se 

conserve (sauf en qqs formes classées sous V). 

Comp. afr. taon > fr. 'tan' (FOUCHÉ, Phon. 

340 et 619). Sur ce point, la situation de "taon' 
est donc très différente de celle de 'mür' 
(ALW 1, c. 66), mot pour lequel les formes de 
t. long (*mawour, -ór, -eur...) n'occupent 

qu'une aire limitée à l'est. On confrontera 
ftaon' avec 'paon' (vol. ult.). V. aussi n. 3; — 
2» les var. dans le timbre de la voy. tonique ne 
correspondent pas aux var. régulières de /ò/: 
v., en effet, la vaste zone -d hachurée sur la 
carte et comp. ALW 1, c. 76 poisson. Un 
probléme analogue a été abordé à propos de 
'fouillon' taupe (not. 44, spécial' n. 3), mot 
dans lequel la finale se présente fréqu' sous les 
var. -à, -a. 

3 Pour A comblant un hiatus en domaine 
liég., v. REMACLE, Az, 100-101 et A. GREIVE, 
Etymologische Untersuchungen zum franzòsi- 
sche h aspiré, Heidelberg, 1970, 90-91. 

* Aux formes du tableau, ajouter Copp. 
*tavion, var. qui n'a pas été relevée par l'EH, 
synon. *tawon (- forme de l'EH pour Ni 1). 

Comp. encore Pirs, «taon» [taô?] taon des 

bœufs (EH: *tayan), opposé à *tayan, synon. 
*tayan-couzin libellule (à interpréter "taillant”: 
v. not. 154, n. 12). — Blasons populaires: 
'taons' désigne les habitants de Ne /36 et de 
Mortehan (hameau de Ne 73). 

* FEW, 13/1, 7a, n. 15 propose, sous une 
forme interrogative, d'expliquer l'altération de 

l'initiale par la contamination de *éestéfe 
aiguillon (v. not. 9, H [à Ch 27: *éstéflot]; 
not. 21 PIQUER [“stéflè, part. passé, relevé en 
quatre pts du Centre]; ALW 1, c. 48 GUÈPE). 

Comme la zone de *ésréfe et dér. (restreinte) 
ne recouvre pas celle de 'estaon', il semble 
préférable d'assigner une autre origine à cette 
var. On comparera l'altération de 'taon' en 
'estaon', à celle de 'pinson' en 'espinson' (not. 

60). de 'cherdin' en 'escherdin' (not. 61), etc. 

— La forme sié;jw To 73 de ALW 1, c. 48 

représente aussi 'estaon'. 
$ Quand ils sont en train de piquer, les 

taons se laissent tuer facil', d'où l'appellation 
de «lourdaud». FEW 5, 466a lüridus note 
erron' Malm, verv. /airdá, d'après ALF 

1281. Comp. DL */oürdó (Ve) taon [suff. 
*-aud'] à *loürdá, -áde lourdaud [suff. "-ard(e)']. 

Les formes en -ó s'expliquent par substitution 
de suff. A Ve 6, 8, le suff. est soit '-aud', soit 
"on! (= à). — Notation douteuse: «/urdon» 
Ve '15. 

7 Étym.? Pourraient orienter la recherche 
la présence d'un -/- primaire ou comblant un 

hiatus, comme dans * tahon, et la finale -i bref, 

en des pts ou "-ier' se présente sous la forme -i. 

V., à propos du NL Rahier [Ve 42] (w. Rahir), 
les solutions examinées par REMACLE, BTD 
49, 1975, 120-2. — Blason: *rayis est le sur- 

nom des habitants de Tony [hameau de B '20] 
et d'Engreux [hameau de B 16]. 

# Pour 'mouche', v. ALW 1, c. 64; pour 

'cheval', v. vol. ult. — Le syntagme 'male 
mouche’ s'applique aussi à l'hypoderme du 
bœuf; v. not. 134, A, 1. — Le syntagme 
"mouche de cheval" est attesté au sens ‘taon 
dans DFL, LÉON. (où la définition ‘mouche 
hippobosque' est fautive), DASC., Ins., etc. et 

FEW 6/3, 250a müsca; il a aussi été relevé 

au sens 'frelon' (not. 125, L, 3). On a inclus 
dans le tableau plusieurs rèp. provenant de 
cette not. (pts en italique). 

? Dér, en ‘-eau' (2), en “et (3), en '-eron' 

(4) de "mouche". Seul le premier est signalé 
avec le sens 'taon' par FEW 6/3, 251b. Le t. 4 

a plus fréqu' le sens 'moucheron, moustique'; 
v. not. 136, A, 3 et 137, A, 4. 

19 Rép. peu sûre. Dér. en '-in' (?) de *zoüler 
bourdonner (v. not. 20, 4’, a). La finale -ë 
rappelle par ailleurs celle de *singlin sanglier; 
v. not. 26, n. 5. 

!! Propr! 'griseau'; comp. la forme du suff. 
à celle de ALW 1, c. 11 (-èllu > -&, To 94). 
Porter le mot FEW 16, 82 *gris. 

13 Réponses approximatives: 1? 'mouche' 
To 6 (479); A 44 (id.); — 2° 'moustique' Th 
25 (479). V. not. 136, A, 4; — 3° *wérbá Ve 
38: larve de l'hypoderme du bœuf, puis hypo- 
derme lui-même. V. not. 134, D; — 4° 'mále- 
ton' To ‘71 («gros taon jaune»). V. not. 120 

BOURDON, A. 4; — 5° *wándion H "26. V. not. 
145 PUNAISE, A; — 6° *tikéet Ve 24 (478, et 

“tinan 479): tique. Cet acarien fera l'objet 



TOME 8. — NOTICES 135-136 

d'une not. dans le vol. consacré aux animaux 
domestiques; — 7° +tinan Ve 24; B 3, ‘3: 
méme sens. V. REM., Gloss.: sans doute dér. 
de ‘tenir’. — Espèce de taon: "borgne taon’: 
bôñ Ne 33 (taon de bœuf), 76 (différent de 
“bizète [not. 134, B, al); Vi “21 (se laisse 
écraser facil'): "borgne *rah?: bwañ B 11. V. 
Haust, Chestr. *bógne t. taon du bœuf de la 
grosseur d'une mouche ordinaire. Le méme 
dictionnaire distingue le “gros 1. qui «fait son 
nid en terre et secréte du miel»: quid? — 
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Expressions: *sucí come on t. L 66: *t'és co 
pus odant [ennuyeux, lassant; de 'hoder', FEW 
16, 216b *hoddón] &'in t. Na 107; “fé dés 
mohes a detis cous [à deux culs] èt dés t. a detis- 
oréyes! L 45. — Croyances: “li crás márdi, i 
fòt magni dal djote [du chou] po n’ nègn èsse 
pici dés tahons W 10 (var.: --- ésse magni dés 
picots [altise du chou: v. not. 144, E, 1] W '9); 
“dj'a vu in t. a tchu blanc [comp. not. 120 
BOURDON, ADD.]; c'ést sème d'eune nouvsèle 
To 73. 

136. MOUSTIQUE, COUSIN 

Q. G. 468 «moustique, cousin; les moustiques piquent (mordent)». 

La q. 468 interroge sur deux familles d'insec- 
tes: les moustiques, dont les femelles piquent, 
et les tipules, couramment appelées cousins, 
qui ne piquent pas. Sa formulation a favorisé 
l'apparition des mots "moustique et ‘cousin’, 
empruntés au fr., aux dépens des t. indigènes: 
*mohéte, “plukète, etc. Les lacunes sont par- 
tiellement comblées par la not. 137 «MOUCHE- 
RON DU SOIR». On comparera aussi la présente 
not. a la not. 155 ÉPHÉMÈRE. 

A." 1. "mouche" Na 109, 135 (?); L "32; My 
2 (v. kròkté) || 2. "mouchette": móhét D 34; H 
38 (^ dé plèf de pluie), 68; L 4, 7, 61, 94, 106; 
Ve 24, 31, 32 (différent de mònhe), 35, 40, 42; 
My 1; Ma 12, 19, 24 (-et) | -gèt Ve 34; My 4; 
B 5-7 | -sèt Ve 47; Ma 39; B 9, 11, 23, 27 | 
mauer D 101; Ma 39, 46; B 33; Ne 43, 57; Vi 
13 | -cét Vi 38 || 3. *mohé ...: móhe Ve 38 | -g 
Ve 32 (en fagne) | -ye Ve 34 (-é à Solw.: *dj'a 
stu hégnéye d'on —; en fagne, s'attaque aux 
bêtes) || 3. a. 'moucheron': m«sró Vi 46 | -à 
Vi 6 | -ay Vi 13 | muskrôn Mo 44 | mukró No 
1, 3; Mo 1, 20 | 40 To 73 | -& To 94 | -&w To 
2 | 40, No 2 | -4ô To 27 | -å To 37 | -à, To 6 || 
b. *mouk'rinchó?: makrèsò To 7 || 4. 'mous- 
tique': mastik A 12; S 6; Th 25, 29, 46, 53, 62, 
64, 73, 82; Ni 33; Na 99, 101, 129, 130; Ph 15, 
16 (mdis-), 33, 53 (-ik), 54, 69, 81, 84: Ar; D 
15, 30, 40, 58, 68, 81, 94, 110-123, 132 (-ék), 
136; W '42; H 8, 37 (-ik), 69; L 39, 101, 114; 
Ma 1, 20, 29, 40, 43, 53; B 22, 24; Ne 20, 26, 
44, 49, 63-69; Vi 2, 18, ‘36, 37, 43. 

Bi |. *plukéte, *pli-: plukét Ne 39 (petite 

mouchette noire en été, méchante) | pli- Ma 
36; Ne 11 j| 2. *pluk'ron: plukrò To 13, 28, 39 
(-é;), 48 (t. générique pour toutes les bestioles 
qui piquent); A '10 (-on). 

C.* *pik'ron ...: pikró To 43, 58, ‘71, 99; A 
1-7, 12 (et gra ~ cousin), '13, '18, "20, 37-55; 
Mo 9, 17, 23; S 1, 6, 10, 19-37; Ch sauf 16; Th 
^2, 5, 14, 24, 54; Ni 36-39, 61, 90, 107, 112; Na 
1, 44, 69, 107; Ph 6, 45, 81 (cousin) | -;ô To 78 
(pié-) | -+ð To 27 | -ê To 1 | pukró To 24 | pé- 
Ni 1 | pèkérò Ni '9. 

D.“ *long-né: lò né Ni 20 (et Ard.); W 3 | lò 
né Ni 19. 

E." |. *eroke: kròké My 3 (ou ^ t fan) || 
2. “croh'tè: króht£ My 2. 

F.” *hawé: hawé H 21 (grand moustique). 
G.* 1. a. *couzin...: k«izé passim | -èi Mo 

41, 42; L 35, 39 | -évi Mo 37 | -ëy S 19 | -é Mo 
44, 58, 79; Ni 20, 85, ‘102; Na 22, 30, 49; Ph 
42; W 3 | -é^ Ni 2, '5, 17, 26, 28, ‘29, 45, 80, 
“97, 98; Na 6, 19, 20, 23; W 30 | -é", Ni 6 || 
b. *cuzin, *ki-...: kuz Na 127; D 7; H 1; L 
1, 7, 35 (-éñ); Ve 6 (-&), 26 (-é”), 47; B 4; Ne 
'23 | ké- H 21 (petit moustique), 27, '28 | 
kězañ | ké- W 63 | kéze W 21 | kizè L 66 | -èñ 
W 1 || 2. *mon-cüzin: mò kézè W “36 || 
3. *tére-couzé: rér kuzé Na 59 (rare). 

H.? *zinzin: zézé Vi 16, 22, 3519. 

! “mouche' (ALW 1, c. 64), dér. en '-ette' 
(2), en '-eau' (3; v. aussi 'moucheau' taon, not. 
135, D, 2), en “eron (4) et 'moustique' (< 
“mouskite”) (5). V. FEW 6/3, 248a (1: pas le 
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sens 'moustique”), 250a (4), 25la (2), b (3), 

257a (5) müsca. 

2 V, Maps *mouk rinchó 1. moucheron (sy- 

non. *mouk ron); 2. cousin, moustique; [...] 3. 

pseudonyme du Mouscronnois. — La forme, 

qui répond littéral' à "moucheron-c-eau' ( Mous- 

cron-c-eau', sens 3), est dérivée sur le modéle 

des suffixés en -icéllu. Elle figure sans com- 

mentaire FEW 6/3, 253a müsca. — Pour -ô 

(*mouk ron) > -ë- (*mouk rinchó), comp. var. 

pic. de /ò/ (ë; ...), dans ‘moucheron’ et ALW 

1, c. 76 POISSON. 
3 Dér. en “ette" (1) et en “-eron' (2) (peut- 

être sous l'influence de 'piqueron', "mouche- 

ron") du v. plukier béqueter, picoter (nam. 15* 

s.), plusquier (flandr. 15* s.); biffer les formes 

du FEW 21, 273a (transcrites d'aprés l'ALF, 

et fort imprécises) et porter les dér. nominaux 

FEW 8, 507b *pilücare. Au plan phoné- 

tique, noter la conservation du k. — Les 

mentions du premier t. sont plus nombreuses 
à la not. 137, B, 1; v. aussi not. 155, D, 1, ou 

les gloses indiquent qu'il s'agit d'un insecte 

piqueur, et non de l'éphémére. 
* Dër. en “-eron' de "piquer'. FEW 8, 435b 

*pikkare reléve le sens 'moucheron qui pi- 

que' [= 'moustique'] dans BAL, DEPR.-NoP. et 
Derm. V. aussi BALLE et Copp. 

5 Littéral' "long-nez', appellation qui réfère, 

comme les deux suivantes, à la longue trompe 

pointant vers l'avant qui permet a l'insecte 

d'aspirer lè sang des mammifères. Ajouter ce 

sens FEW 7, 35a näsus, auprès de [frm.] 

long-nez sorte de serpent de Surinam; singe 

nasique. 
6 Dér, en eau’ (1) et en ‘-eteau' (2) de 

fcroc'; pour le sens premier, v. SCIUS “croké 

croc, instrument de fer dont on se sert pour y 

pendre ou pour y attacher qqch.; longue 
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perche au bout de laquelle il y a un crochet, et 

FEW 16, 397b *krók. Ajouter le sens 'mous- 

tique’ FEW 16, 398a. La dénomination fait 

référence à la piqûre de l'insecte; comp. le t. 

suivant, et v. de méme "fon néi, -on frelon 

(not. 125, A), “fourich'ré id. (B) et peut-être 

*anglés id. (C). 
? Littéral! 'hou-eau'. V. DL *hawe, -é, -eté 

houe, hoyau, et porter le sens ‘moustique’ 
FEW 16, 185b *hawa. 

8 Comp. la not. COUSIN (t. de parenté), 

dans un vol. ult.; noter les formes en “cu-, 

*ki- à l'est. Sous 2 et 3, 'mon-cousin' (comp. 

'ma-tante', *mon-oncle' ...) et “tendre-cousin'. 

Ajouter ces composés FEW 2/2, 1494b 

cülex (> *cülicinus > 'cousin' au sens 

"moustique”). 
? Réduplication de la finale de "cousin" (cf. 

formes de ce type sous consobrinus, FEW 

2/2, 1073b), ou bien dér. onomatopéique: 

comp. *zinzouner bourdonner (not. 20, n. 4). 

V. Gloss. S'-Lég. “zin-zin moustique, cousin: 

+lès ~ dansant d'liè la lampe. 
19 Réponses approximatives: 1° trahon L 

2; +lourd6 Ve 6 (gros comme des «mouches de 

maison»; ti hègnèt lès vatches). V. not, 135, 

A, B; — 2» *costire B 27. V. not. 130, C; 132, 

A; 137, n. 11. — Espéce de moustique (?): 

“pèpinwè L 66. V. DL (d'après G) «sorte de 
petite mouche qu'on trouve dans les houillè- 

res». Scheler, éd. de GRANDGAGNAGE, suggé- 
rait de reconnaitre en ce mot un dér. de *pépin 

aiguillon (cf. ici not. 9, E, 1). On préférera le 
rattacher a la famille des termes classés a la 

not. 130 COCCINELLE, J, et rattachés jusqu'ici 

au néerl. piepauw; la forme aura peut-être 

secondair' subi l'attraction de *pépin aiguil- 

lon. 

137. «MOUCHERON DU SOIR» 

Q. G. 476 «les moucherons du soir (espèces de cousins ...)». 

La plupart des rép. à la q. «moucherons du 

soir» désignent soit le moustique, soit la tipule 

(ou cousin). Aussi retrouve-t-on certains des t. 

lexicaux de la not. précédente. Cependant la 

présente not. est plus riche, en particulier pour 

les appellations de la tipule. — Qqs rép. doi- 

vent s'appliquer à d'autres insectes, qu'il n'est 

pas souvent possible d'identifier avec préci- 

sion !. 

+ ALF 877; ALLR 199. 

A. 1. 'mouchette (de la nuit). *mohéte, 
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-chéte, “mouchète...: móhét D 34, 64 (*éle 
picèt, *éle brouyèt); W 1,742, 63; H 1, 21-37, 
^39, 49, 53, 68; L 1, 2, 7, 29, 39, 61, 85, 87, 94 
(pititè ~), 101, 113, 116; Ve 1, 24, 26, 31, 32, 
34 (var. -yèt), 35, 37-40, 41 (var. -xèt), 42 (les 
m.' *hagnét), 44; My 1, 2; Ma 12, 19, 24 | -yét 
My 4, 6; Ma 20, 29; B 2, 3 | -$èt Ni 17, 26, 28, 
85, 93, 98; Na '20, 49, 59, 79, 99, 101, 116- 
129; D 15, 30, 40 (^ *d'oradje [v. not. 155 
ÉPHÉMÈRE, C, 4]), 46, 58; W 3, 59: H 8; Ma 1, 
40, 43; B 9, 11, '14, 15, 21-30 | mušėt A 37; 
Mo 1, 17, 37, 41, 42, 64; S 1, 31-37; Ch 43, 
‘54, 61, ‘64; Th 5, 14, 24-29, 43 (^ *d'oradje 
[v. not. 155, C, 4]), 46-54, 64, 73, 82; Ni 33, 
107; Na 1, 44, 69, 107-112, 130; Ph 6-16, 37, 
42, 53, 54, 69, 81-86; Ar; D 7, 38, 68, 81-96, 
101, 113, 136; Ma 36, 53 (^ *dol véspréye); 
Ne 20, 43, 44, 49, 51, 57, 63, 69; Vi 2, 8, 18, 
37, 38 (-éèr) | -et Ni 20; Na 135; Ph 33, 45, 79; 
D 132 || 2. "mouchet: móhé L 114 || 3. *mou- 
cheau': mòkè L 4 || 4. a. "moucheron": mairò 
Ch 4; Vi 36 |-oy Vi 27 | -à Vi 25 | -àg Vi 21, 
22 | -a"y Vi 13 | muskrô Mo 20 (mouches qui 
piquent), 44 (taon) | makrò No 1 | -è; To 94 | 
“sò, No 2 (grd ^) | -à, || b. 'm. du soir: 
makrò To 2 (-à), 27, 37 || c. "m. de la nuit’: 
maisrò Vi 43 | -à Vi 6 || 5. *moucrinchó: 
makrèsò To 7 || 6. *moustike: mustik Ne 49 
(autour des lampes). 

B. 1. *plukéte, *pli- ...: plukèt Ne 26, 31, 47 
(trés petite mouchette qui pique le soir, dans 
les champs, prés des bois), 60 | -kat Ne 15, 16 
(“lès ^s agnant) | plikèt Ma 36, 46 (?); Ne 
9, 11 ("lès ^s astint mèchantes), 14, 32 || 
2. *pluk'ron: plukró To 48 (toutes les bestioles 
qui piquent). 

C. *pik'ron ...: pikrò To 58, ‘71, 99; A 7, 
12, 13 ("lès ~s dansté), '18 ("^ de nuit"), 20, 
28 ("+ du soir"), 44, 50 (7), '52; Mo 1; S 6-29; 
Ch 16, 27, 72; Ni 1, 11 (pé-), 36-39, 61, 112; 
Ma 35 | p,ékr;0 To 78. 

D. *long-né: lò né Ni 19 (--- né), 20 (Ard.: 
grand moucheron). 

= E? He: lè L 43; Ve 8; B 2-3 («grand 
insecte à ailes et à longues pattes qui s'ap- 
proche des lampes») | lé Ve 26 (q. 468). 

F. 1. *fâtcheû, “fò-, *fókeü: fàcë D 64 
(synon. de gra kizé q. 457 «faucheux») | fó- D 
‘103-104 (q. 457: insecte à longues pattes qui 
vole autour des lampes); Ne 9 (q. 457: id.), 24 

307 

| fòké S 31 (q. 457: espèce de cousin à longues 
pattes). 

2. *fütcheüse, *fó-: (Gë: B '17, 22 (insecte 
à longues pattes qui vole --- J.H., mais fau- 
cheux enq. compl.), 26 (grand moustique), 28 
(q. 457: insecte ailé), 30 (q. 457: moustique à 
longues pattes); Ne 18 (q. 457: id.) | Jó- Ne 
33, 39. 

G.“ “cizète: sizét H 69; B 6 (moucheron a 
longues pattes et ailes qui vole le soir autour 
des lampes). 

H.5 a. *marhá, -chó: marhä W 30 (insecte 
qui vole le soir); Ma 24 (moucheron à longues 
pattes ---) | mars6 Ni 6, ‘9 || b. “grand marhá 
sins clá: gra marha sé kla H '28. 

L9 ]. *grand-pere ...: gra per To 24 (grand 
insecte à longues pattes qui tourne le soir 
autour de la lampe) | gra pèr A 2 (id.), ‘10 
(q. 457: insecte qui vole dans les haies en été) 
|| 2. *grand-mére: grà mër Ma 39 (moustique à 
grandes pattes et longues ailes). 

J^ *n'mwazéle: nmwazèl B '17 (ou fücés). 
K." *couzin: kuzë No 2 (-2°), 3 (id.: genre 

d'abeille qui ne pique pas); To 6 (-Zà); A 12 
Lei: Mo 58 (-é); S 1, 6, 19 (-èy); Ni 45 (-é»), 
'97 (-é"); Na 19 (-é*; D 25 (?), 120, 123; W 
66; H '42; L 45, 66 (ki-); Ne 65. 

L." *zinzin: zèzé Vi 35. 
M? *chorchi,re: Sòrsi, To 73 (vole le soir 

autour des lampes). 
N.!? +doguèt: dògè B 2, ‘311. 

! Pour le commentaire des t. A-D, on se 
reportera à la not. précédente; sous A, l, 
l'italique signale les pts ou le substantif est 
déterminé par le compl' 'de la nuit' (formes: 
ALW 3, not. 136). — Les notes portant sur les 
autres t. renvoient le plus souvent à celles qui 
y correspondent à la not. 160 FAUCHEUX, ou 
on trouvera un commentaire plus détaillé. 

? V. Rem., Gloss. “leti tipule, et comp. not. 
160, T. Porter le sens 'tipule' FEW 5, 460a 
lüpus. 

3 V. HAUST, Chestr. *fautcheü espèce d'in- 
secte, moustique à longues pattes; id. à Ne 47, 
mais -euse Ne 47 (Molinfaing). Comp. not. 
160, A, et porter le sens ‘tipule FEW 3, 378a 
*falcare. 

* V. Dasc., Ins. *cizéte au sens 'moustique 
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qui vole de bas en haut’ (autre sens: 'hydro- 

mètre’, not. 160, M). Comp. encore not. 154 

LIBELLULE, C, 1; ajouter le sens ‘tipule’ FEW 

2/1, 40b *caesellum. 
“ Parce qu'insecte de la nuit? V. d'autres 

sens de ce t. lexical aux not. 121 FOURMI, 

ADD.; 129 BOUSIER, D; 149 BLATTE, £, 

etc. Ajouter le sens ‘tipule FEW 16, 518b 

“marhskalk. 
6 Comp. not. 160, N-N', et ajouter le sens 

“tipule' FEW 4, 222a grandis. Il faut peut- 

étre mettre ces désignations en rapport avec 

'cousin' (ici K; not. 136, G). Comp. ard. 

parent[s] capitules de bardane, FEW 2/2, 

1495a cülex, «synonymal ableitung nach 

cousin "vetter ». 

7 Comp. not. 160, O. Ajouter le sens 'ti- 

pule' FEW 3, 134a *domnicella. 
8 V. not, 136, Get H. 

? Propr' 'sorciére'; sens? Comp. not. 139 

PAPILLON, ADD., 4 (‘papillon de nuit). 

19 Dér. de 'doguer' heurter; sens? Comp. 

not. 139, ADD., 6 (papillon de nuit qui vient 

*doguer la lampe allumée; v., pour ce verbe, 

FEW 15/2, 64ab docken) et not. 154 LIBEL- 

LULE, J. 
11 Si M et N désignent peut-être des papil- 

lons de nuit, d’autres rép. ont certain! ce sens: 

elles ont été portées à la not. concernée, — 

Qqs rép. à la q. 476 sont approximatives ou 

demeurent obscures: 1° twitch" H 2: sens et 

étym.?; — 2° *sävadje pan W 10; littèral' 
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"sauvage pain", Quid?; — 3° *chinchérlout A 

28, défini par 'moucheron du fumier’. Le mot 

correspond peut-être à 'cincelot', dér. de 'cin- 

celle avec r adventice (cf. FEW 14, 664a 

zinzala: 'cincelle' et dér. sont bien représen- 

tés en pic.). On pourrait aussi, vu le sens, y 

reconnaître un représentant de 'cinselot' petit 

fermier (cf. DEPR.-NoP., REN. *cinsérlot, etc.; 

ALW 9, 19b); — 4° 'puceron' Mo 64: con- 

fondu avec 'piqueron'? V. not. 144. — Par 

ailleurs, la q. 457 «faucheux» ajoute qqs rép. 

(accompagnées de précisions du t. «moustique 

à longues pattes», «insecte à longues pattes qui 

vole autour des lampes»). Outre les t. qui figu- 

rent déjà dans le tableau (v. indications d'ori- 

gine entre parenthèses), on note: 1? *mèz ren: 

mèzré L 1 (synon, de *cuzin pour A. Gobiet): 

v. not. 160, E; — 2° *fiy'résse Ma 51 (Ortheu- 

ville, Nic. Charneux): comp. not. 160, J; — 

3? +costire: kòstir L 114: comp. not. 160, L; 

— 4° *amoureüse: amurés B 28: comp. not. 

160, P; — 5° *martin: martë S 1: comp. not. 

160, S; — 6° twèl'leü, -è: wèll& Ve 37; -è Ni 

80: comp. not. 160, V; — 7° *tèlèfone B 28 

(ou *amoureüse): motivation? — Présages de 

beau temps: "les moucherons volent, il va faire 

beau! To ‘71: ‘--- volent a Im" ---' W 30; 

ta- *soüyt' [scient (de leurs longues pattes)] 

-.-* Mo 9; *mochéte dal nèt anonce li bia tins 

Na 30; — “les moucherons mordent, il fera 

bon demain' B 7. Autre interprétation de ce 

signe: v. not. 155, n. H. 

138. PUCE (carte 77) 

Q. G. 471 «puce». 

"puce! partout. Comp. la zone où ü con- 

serve son caractère vélaire à celle des mots 

'fétu' (ALW 1, c. 41), "perdu" {ALW L c. 71). 

Noter ici l'insertion de i (d’où “pwice) dans un 

ilot situé en bordure s.-o de la zone -a-; un 
traitement semblable s'est opéré dans "ou ce' 

(liég. arch. *ou-ce, auj. “wice), dans *pous' 

puits (var. *pwis^). La voy. s'allonge en gaum. 

€ ALF 1100; FEW 9, 522a pülex. 

I. *pouce...: pus Ni 20; D 30, 34, 46, 64, 

101: W... sauf 3: H ...; L...; Ve sauf 31-34; 

My; Ma...; B 2-23, 27; Ne 9, 14-16 | pós Ve 

31-34, 

IL. *pwice: pwis Ne 4, '5, '6, 11, 24. 

III. a. *puce, -ü-, -é-...: pus Mo 9, 44; S 1, 

19-37; Ch sauf 4, 33; Th 72, 5, 24,32, 53, 62- 

82; Ni 1, '25, 72, 90, ‘102; Na 59 (J.H., -a- 

enq. compl.), 69-84, 101-109, 116-129, 135; Ph 
sauf 6; Ar; D 7-25, 36-40, 58-96, 110-123; B 
24, 28-33; Ne 20, '22, ‘23, 26, 31, 33, 39, 47. 
49, 60-65; Vi 2, 18 | -ü- Ni 19 | -é- Ch 4, 33; 
Ni 11, 26, 36-45, 80-93, ‘97, 107, 112; Na 1-59, 
'96, 112, 130; Ph 6; Ne 32, 38, 57 | -é- W 3| 
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-é-, -d- Ni 2, 75, 6, ‘9, 17, 20, 28, 61, 98: D 
‘129, 132, 136; Ne 43, 44, 51, 69 || b. *püce: 
püs Ne 76; Vi sauf 2, 18. 
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= IV. *puche ...: puš No; To; A; Mo sauf 
9, 44; S 6-13; Th 14, 25, 29, 43, 46, 54 | -&- Ni 
33. 

139. PAPILLON 

Q. G. 464 «papillon». 

Une grande partie du domaine connait 
'papillon'. Le mot se présente sous des for- 
mes qui sont réguliér' issues de papilione 
(comp. afr. paveillon, pavillon, et w. *awion et 
var. à la not. 9) ou bien sous des formes 
apparentées au frm. papillon'. A l'ouest, 'EH 
a relevé plusieurs dénominations affectives: 
ces mots sont originel! des créations enfanti- 
nes, dérivées a partir du thème 'papi(Il)-* ou 
composées grâce au même radical auquel se 
joint le radical du verbe ‘voler. ` ` 

+ ALF 968; ALLR 193. 

A? 1. I. a. *pawion, *páw-, *páw-... “paw” 
lion, *pálion: pawyò Ni 2, 5, 6, ‘9, 11, 17, 26, 
28, '29, 45, 61, 80, 93, ‘97; Na 22, “24, 30, 99- 
107; D ‘17, “27 (paw-: de nuit), 30, ^32, 34, 64; 

H 53, "66; Ve 35-47; My 1 (J.H), 3, 4; Mal 
(J.H.), 20, 29, 39, 40 (J.H.), 51, 53; B 2, 3 
(paw-), 6, 7 (id.), 9, ‘10, 11, 12, ‘14, 16, "17, 21- 
22 (petit papillon du soir), 24, '26, 30 | -òy My 
2 |-o'y Ve 34; My 1 | -op Ve 32; My 6 | pawyò 
D'I6; H 77; L 113; Ma 19, 24 | pawlyò L 114 
| paliyò L 87 || b. *péwion: péwyó Na 135; D 
‘23 (à Senenne), 40, 58, 72-81. 

H. *pavion, *pá-, *pà-, *pó-...: pavyó Na 
1, 19, 720; L 4 (-o"), '50 (papillon blanc); Ve 1, 
31 | pà- Ni 39; D 46; W 21; H 21, 27; L 6l 
Län, 85, 94 (-òn); Ve '2 (à Aubin-N.), ‘4 (à Si- 
J.-S.: -6), 6 (-0), 8 (-6), ‘15, 26; B 4, 5 | pà-, på- 
Ni 19, 20; W 1, 10, 13 (-à), 30, 35, 36, '39, 
'42, “45, '56, 59, 63 (änt, 66, ‘73; H 1-8, 23, 
'26, '36, 37-53, 68, 69 (papillon de nuit); L 35, 
45, 106, 116; Ma 2-12, ‘14, 42 | pô- H 67; L I, 
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7, 14 (-â), 29, 39; Ve 24 (-ó") | põ- L 19, '32, 
p Gët 66 Lon), 101 | | pó- Ni l. 

III. a. *péyon: péyò, pé- Mo 9; S 1, 19, 29, 

37 (phalène); Th ‘2 | pē- S 36 (de nuit) || 

b. «potiyon» A "20. 
IV. *papion, *pá-, *pà-, *pó-, *pam-: papyò 

A 7; Ne 31 (phalène), 32, 44 (J.H.), 57; Vi 38 | 
pä- Ne 76 (-à.) | pa- W 3 | pò- Ne 26 | pó- Ne 

15, 16, “17, 33, 39 (du soir), 47 (-à.; -0. à 

Molinfaing), 63 | pã- Ne 14 (-ó"), 24. 
V. *papi.on, *papiyon ...: papió Vi 43, 46 | 

papisò To 27, 73 | -pisò To 78 (pà-) | -p;yô D 
136; H "28 (pà-); Ne ‘38, 51 | -a'y Vi 13 | 
-pi,à A 8 | -pisè; To 1 | -piéj; To 39 | -piyó 
No; To 6-24, 28, 43-58, ‘71, 99; A 1, 2, 12, 
“13, “18, 28, 37, 50, '52 (ou -pi-), 55; Mo I 
(-pi-), 17, 58-79; S 6, 13; Ch 4, 28-61, 72; Th 
25, 43, 54-82; Ni 33, 36, 39, 90, 112 (enq. 
compl.); Na 44, 69; Ph 6-16, 37, '43, 53-69, 
84; Ar; D 7, 36, 38, 68, 94, 96, 110-132; Ma I 
(enq. compl.), 36, ‘48, ‘49; B 24, 27, 33; Ne 4, 
'5, '8, 16 (pa-), 23, 65, 69; Vi 2, 6, 14 (-0.), 23, 
35, 36, 37, 43 (ou -i.ô), 47 | -ó" Vi 16 | -ôn A 
12; Mo 44 | -ó, A 44 | -oy A '10; Vi 27 | -ð 

No 2; To 73 (enq. compl.) | 9 Mo 37 | -ë To 

94 | -à To 2; Ar 2 | -à. Vi '15 | -à, Vi 18 | -â.9 
Vi 22 | -ag Vi "21. 

VI. *papilion...: papilyò To 37; Ch 63; Ni 

98 (-pé-), ‘102, 107, 112 (J.H.); Na 1, 23, 49, 
59, 79, 84, 109-130, 135 (néol.); Ph 81; D 15, 
25, '27, 84, ‘91, 101, ‘103; H 69 (de jour, v. 
pävyô); Ma 35, 40 (enq. compl.), 43, 46, '47, 
'50 (pa-); B '1, 15, 17 (néol.), 21 (à Roum.), 
22, 23, 28; Ne 9, 11, '12, 20, '22, 39, 43, 44 
(enq. compl.), 49, 60, 63 (à Nivelet: -ò.), 76 (à 

Louftémont: -6,); Vi 16 (-à.), 17 (-0^.). 

2. *papiyote?: papiyòt Mo 23, 32; Ni 38. 

3. a, *papouyéte^: papuyèt Mo 41, 42 || 

*pouyéte ("du bon Dieu"), *paye? ---: payèt 
Mo 41 | --- “du bon Dieu' Na 6 | poyét --- Ni 
85 | pay --- Na ‘20. 

4. *papilár*: papilar D '103 (-pi-); Ne '6 
(petit papillon de nuit). 

5. a. *papi(l)vole, *palivole, *pari-, “pa- 
-...: papilvòl Ch 27 | papivòl Th 5 (ou pani-, 

etc.) | pali- S 37 (fém.); Th "2 (ordinair!) | pari- 

Mo 20 (papillon blanc); S 37 (fém.); Th 2 | 
para- To 99 (enfantin); S 36 (fém.); Th 72 || 

b. *palvole, *par-, *pol-, *por-, “pèl-, “pèr-, 

*pir- ...: palvòl A '10 (masc.); S 31 (fèm.); Ch 
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2. '64 (fèm.); Th 14 (fèm.), 24; Ni 36 (fém.), 

72 (fém.) | par- Ph [6 (éphémère)] | pòl- A 60; 

Ch 63 (fém. petit papillon du soir); Th 46 

(fém.) | pòr- Th 43 (fém., de nuit?) | p&r- Ph 

45 (fém.) | pèl- Ch 26 (fém.); Th 5 | pèr- Ch 

16; Th 5 | pir- Th 53 (-i- fèm.); Ni '88 (masc.) | 

pivól Ph ‘78 || c. *volvole, *col-: vòlvòl A 50 

(fém.); Ch 27 (Fd Phil.) | kòl- Th 29 (masc.) || 

d. *marvoléte: marvòlèt S 10 (fém.). 

B.5 *plomion, *pleumiyon: plòmyò Ph 33, 

42, 79 | plèmiyò Ph 86°. 

1 En fr., on explique l'origine du p par une 

réfection savante (FoucHÉ, Phon. 618). En ce 

qui concerne les formes belgo-romanes, il faut 

sans doute ranger a part les formes pa- 

pyò, pò-, pà- ... de larr. de Ne, qui doivent 
étre issues de pawyò, pó-, pà-, comme le sont 

les formes propr' w. pavyò, pà-, pó-, pi, 

? FEW 7, 575b sv. papilio. — Pour les 

formes classées de 1 à III, comp. le traitement 

analogue de 'aiguillon' (not. 9, n. 1). Les for- 

mes w. *awion, *pawion et celles qui en décou- 
lent se distinguent des mots fr. aiguillon et 

pavillon par l'absence de voy. prétonique in- 

terne. 

3 Le sens "papillon" n'est pas attesté pour ce 

t. FEW, 7, 578a. 
* Comp. fr. papouille chatouillement, FEW 

7,.582b papp-. 
5 La finale -pouyète est à l'origine d'une 

réinterprétation en 'poulette'; le t. "poule(tte) 

du bon Dieu? s'applique aussi à la coccinelle 

(not. 130, A, 4). 

* Comp. 'papelart faux dévot etc., FEW 7, 

586a pappare. 
? Tous ces mots sont apparentés, méme si 

le premier élément est parfois trés éloigné de 

rpapi-". Sur cette formation, v. BTD 7, 184. 

8 Dér. en '-illon' de ‘plume’. Comp. les sens 

filament de linge; flocon de crasse" (DL et 

ALW 5, not. 155), ‘flocon de neige’ (ALW 3, 

171a, n. 10), et ajouter le sens ‘papillon FEW 

9, 86b plüma. 
9 Aj. *lulu W 63 (enfantin). Comp. les sens 

relevés sous 1ü-, FEW 5, 426b. 

ADD. Espèces de papillons. 
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a. Phalène. 
1. “pèlou?: pèl& S 37 | -& Th 72. 
2. a. “an(dyje"...: dé L 43 | dé W ‘42 | às 

Ch 43 || b. *andje di cävä [de fenil; ALW 9, 
61a]: dé di kävä W 30. 

3. +cureti#: kuré Mo 44. 
4. *sorcire ou *macrale? Ni 20 (Ard.). 
5. *tchacadet?^: cakade Th 29 (papillon qui 

vole le soir autour des lampes; un ~, *c'ést 
signe dé nouvéles). 

6. *doguét*: dógé B 4 («deuil»; espèce de 
papillon?)?, 

B. Autres espèces. 
1. *ártitche!?: ártié L 87 (espèce de grand 

papillon très beau). 
2. *macrale?: makral L ‘50 (papillon bi- 

garré). 
3. *chin'wés: Sinwè L 6611. 

! V. aussi, dans le tableau principal, les 
commentaires accompagnant ‘papillon’ et les 
t. apparentés. 

2 V. DASC., Ins.: le méme mot désigne aussi 
des amas de laine sous les lits (cf. ci-dessous, 
n. 9). Sans doute 'pel-ourd' (dans une région 
ou "-ourd' est une var. de ‘-ard'): comp. mfr. 
pelart poilu (t. injur.) FEW 8, 513a pilus. — 
Distinguer ce mot de *pélou, -oü instrument 
servant à écorcer les chênes (suff "-oir"); v. vol. 
ult. 

3 Les rép. liégeoises viennent de la q. 476 
«moucheron du soir» (not. 137); celle de W 
30 est explicitée par «espèce de petit papillon 
gris qui vole autour des lampes». — A L 45, 
d'aprés DFL, on distingue */és-ondjes, petits 
et blancs, des *diáles (ou -a-), gros et noirs. 

31} 

Pour *diále, v. aussi Dasc., /ns., qui relève le 
mot à Ch 7, 8, 17, 18. Ajouter les mentions w. 
de 'ange' sous FEW 24, 561b angélus et de 
‘diable’ sous FEW 3, 64b diabolus. 

+ Propr' 'curé', attesté aussi dans DAsc., 
Ins. Comp. les sens relevés pour le mème mot 
par FEW 2/2, 1558a cüra. 

5 Ajouter le sens sous FEW 12, 121a sors. 
5 Propr' ‘maquerelle' sorcière. Porter le 

sens sous FEW 16, 503b makelâre. 
7 Dër. de l'onom. t$ak-, qui évoque le 

choc des papillons contre la lampe allumée. 
Comp. le t. suivant, et ranger le mot FEW 
13/2, 357a (sous y a"). 

5 Comp. REM., Gloss. *doguét, -a libellule 
(ici not. 154, J), de *doguer heurter. À porter 
sous FEW 15/1, 64b docken. 

? Autres désignations: “bèdot, propr! mou- 
ton Dasc., /ns.; le mot s'applique aussi aux 
flocons de crasse en dessous des lits (cf. ci- 
dessus, n. 2); *tchafó gros papillon de nuit Ch 
26, Dasc., Ins. V. not. 83 HIBOU, n. 5. La 
q. 476 «moucheron du soir» (not. 137) donne 
encore: *pOvió d' nut" L 66; *pôpiän Ne 63 
(espéce de petit papillon qui vole autour des 
lampes); pour la forme, v. le tableau principal, 
A, l IV; *peuwé [péwe] Ar 2 (tout petit 
papillon à ailes blanches qui vole autour des 
lampes). Étym.? 

19 Quid? 
1L V. encore Dasc., Ins., qui distingue 

d'après l'habitat les “palivoles dés cabus (pié- 
ride du chou), *dés carotes, *dés grangn, *dés 
pavés (carte géographique, belle-dame), etc. — 
Autre insecte: *med'cin: métsé B 4 («cantha- 
ride»). Pour ce mot, v. not. 156, 1°. 

140. CHENILLE (carte 78) 

Q. G. 459 «chenille; nid de chenilles; écheniller». 

Le domaine belgo-rom. conserve 'honine' 
(frg. *hundinna), correspondant motiva- 
tionnel du fr. "chenille (lat. cantcula). Un t. 
*roupe est connu en deux pts du Pays de 
Herve. 

$ ALF 267; ALPic. 234; BRUN., Eng. 303. 

A.! Ï. a. tonène, *ó-...: ónén To '8, ‘44 | 

-en To 37, 73 (ou -èn) | -&.n To 27 | ónén To 7 
(-n3) | -en To 24, 94 (-n,) | -è"n To 2 | ónén No 
1; To 13 || b. *ounéne ...: «uen To '50, '51, 
“71, 72, '82, '91; A 2, 7, 10, 12 (ou nam-), ‘13, 
“18, “20, 28, 37, '38, '39, ‘40, 44, '48, 50, ‘52; 
Mo 9, 20 (enq. compl.), '32, 37, 42 (ou n«un-), 
44 (in nun-; dé z «in-), 57, 64, 70, 79; S 6, 10, 
13, 19; Ni 33 (mun-; ou «dén), ‘54 | -en To 43, 



312 

CHENILLE 

tanine, * ô ; *Chholène, né 

* putiène; * (hhailére, e. " houyin. ae, *hougn- 

tanine, *(hyiléne, «inè 

* (hjéléne, -ine 

"rouge 

og cepeésevite : chenifie" 

DU) 
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m ^n intervocalique 

-y- oit -A intervocalique LUTTE 

58; A ‘32, 49, 55, 58; Mo 1, 20 (J.H.); S 1, 13 

(ou ént: Ni 32 |-è'n To 99; Mo 17, 41 | -&.n 

A “52 (J.H.), 60 || c. tanène: anen Th "63 (ou 

alèn?) | -èjèn No 2 | -&.n To 78. 

IL a. *(h)oléne, -ine ...: hólén Ma 1, ‘31, 39 

| -en Ma '18, ‘28, /32 | -èmn, em Ma 24 | -in D 

'92; Ma 36,737, 38, 43, 47, 48,749; B', 4, 5, 

9, ‘10, 11, 12 (Baclain), '14, 16, ‘17, 21, 23 

(Moin. et Bourcy, v. (A)ò-, ò-), "25, 30, 33, '34 

(Beho); Ne 14, '50 (Lantremange) | -én Ve 32, 

34 | (hjólin B 15, 23 (enq. compl.), 26, 28, ‘31; 

Ne 26 | ò- D '87, '91, 101, 102, '104; Ma 35, 

46, 54; B '1, 15, 18, 19, 20, 22, 23 (J.H.), 24, 

“26, 27; Ne 1, 7, '8, 9, 13, 15, 16, '17, 24, '25, 

33 (H. Bigonville; v. (A)w-), 135, 48, '50 | -ên 

Th ‘9 (?); Ar 1; D 72, 73, 74, 81, 84, '85, '87, 

94, 96, ‘99, 100, ‘103, 107, 108, ‘109, 113; Ne 

^3, 4, '5, '10 | -n To 28 | -&n To 1, 39 || 

b. +(h)oulène, -ine ...: hadèn H '80; Ve 35-42, 

'43 | -in Ve 40 (Franch.), 44, '45, 47; Ma 19, 

20, 21, '22, 29, ‘33, ‘34 (Bérismenil), 40, ‘41, 
42, '45, '50, 51, 53; B 2, ‘3, 6, 7, 12, 13, 20, 21 

(Roumont); Ne '18, ‘27, 47 (Molinfaing), 63 

(Nivelet), 76 (et Louftémont); Vi 8, 13, ‘14, 

115, 16-27, ‘32, ‘34, 35-47 | -én Ve 31 | (jadin 

Ne 33 (Neuv.), 39, 43; Vi 6 | u= Ph 84; Ar 2; 

D 123, ‘129 (4), 132 (J.H.), ‘133, 136, 138, 
“141; Ne 11, ‘19, 20, ‘22, 23, 31, 32, ‘36, ‘38, 
‘40, 44, ‘46, 47 (Longlier), 49-57, 59, 60-69; 
Vi 2 | -én D 132 (enq. compl.) | -èn S 31; Ch 
“2, 4-26; Th 5, 9, 14, 719, 25, 29, 32, 43, 46, 

"52, 54, 55, 64, 73; Ni 33 (ou nan-); Ph 42, 
‘49, 54, 57, 61,63, 69, ‘70, 81, 86; D 774, 85, 

110, 120 | -en To 48; Mo 23; S 728, 29; Ch ‘6, 
27; Th ‘61, 62; Ph 79 | -èm S 36, 37; Ch 63; 
Th 72, 72 (ou al») | -èn Mo 58 || c. *(h)aléne, 
-ine: halèn Na 101, ‘118: D 25, ‘26, ‘27, ‘53, 
"62, 63, 64; W 30, ‘36, ‘56; H. 50, ‘66, 67, 68, 
#77, 79; L 1, 7, '8, 39, 45-66, "68, 775, ‘79, 85, 

87, ‘91, ‘100, 101-116, ‘118, 119; My 1; Mal 
(LH), 4, 9, 10, 12,715, 718 (Biron) | | -in H 49; 

My 2-4, 5, 6; Ma 9 (J.H.) | -én W ‘32, ‘45, 66; 
H 27, '28 | alin Ni 1, '24, 26, 38 (ou -én), *74, 
90, 112 (id.); W 59 | -in Ni 20 (Ard.) | -én Ni 
38,751, 107, 112; Na 20, 22,29, 30; W 3 | -én 
Ni 11, 25, 26, 80 | -èn Ni 2, '5, 6-9 (à-), 17, 

19, 28, 45, 61, 85, 93, ‘97, 98 | -én Ch 28, 33, 
‘36, 43, '54, 61, '64, 72; Th 24, 53, '63 (ou 

anen?), '67; Ni 36, 39, 72, '102; Na 1, 6, 19, 

22, 30, '35, 44-79, ‘92, '96, 107-116, 127-130, 
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'134, 135; Ph 6, ‘11, 15, 16, ‘21, 728, 33, 37, 
^40, 45, '47, '49, 53; D “5, 7, ‘9, 15 (enq. 
compl.), 36, 38, ‘39, 40, 68 (enq. compl.), ‘71 | 
-en Ni 36 (LH) | -èm Th 72 (ou ad») |] 
d. *(h)éléne, -ine: hélén D '45, 58; W 1, “8, 10, 
13, ‘39, '42; L 14, '16?, 19, '26, 29, ‘31, '32 
Cen), 43, 771, '80, 94; Ve 26 | -ën Ve "2, '4 (S5 
Jean-Sart: ou h«yen, -rién, ou rup) | -in Na 84, 
“102, 103; D 15 (J.H), '16, ‘17, 30, ‘32, 33, 
34, 46 | W 21, '36, '48; H 8, '12, ‘22, '23, ‘45, 
46, 53, 69, ‘70, ‘71, ‘73; Ma 2, 3 | -in H "20, 
'36, 37 | -én Na ‘104; D 30 (J.H.); W ‘32, 35, 
'52, 63, "73; H 1, 2, 21, '26, 735, 38, 39, ‘42 | 
élén Ph 53 (rar', v. al); L 2. 

III. a. *houyin.ne, “hougn-: Asyèn Ve "A 
(S'-Jean-Sart), 15 |-è'n Ve 1, 8 | -ën Ve 6,10 | 
-Mièn Ve 4 (S'-Jean-Sart) | «-gnenne» Ve '16 | 
-Hal? Ve 24 || b. *hégneure?: hèñær L '3, 4 

B.* *roupe: rup Ve "A (S'-Jean-Sart, arch.), 
8. 

C. *ch'niye, -ile...: Zon: A 12; Th 72, 82 
(enq. compl.) | -4, S 13 | -iy Mo '57 | šenīy Mo 
1 (Ch. D.) | sni, No 35. 

! FEW 16, 265 frq. *hundinna. — Les 
formes du tableau sont classées: 1° d’après le 
traitement du groupe nd: nd » m » n 
(sous I), d'où / (sous H), puis y et si (sous III). 
Pour le processus d'assimilation qui se produit 
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ici devant l'accent, v. L. REMACLE, La différen- 
ciation des géminées..., 195 et G. MERK, 
RLiR 45, 1981, 98. Le passage de n intérieur 
a / est un phénomène fréquent; v. HAUST, 
Étym., à l'index. Le y peut s'expliquer par un 
affaiblissement du / comme dans "village" (w. 
* viyédje, -adje, ALW 1, c. 99) et le fi par un 
renforcement du y analogue a celui qui pro- 
duit *crámignon, var. de 'cramillon'. Cepen- 
dant, on pourrait aussi voir dans # une altéra- 
tion du n (comp. NP Colignon « Colinon) et 
dans y le résultat d'une dissimilation de -ñèn 
en -yén; — 2° d'après le timbre de la voy. 
prétonique: ò, 4, a, è, Noter l'altération spo- 
radique de l'initiale par l'agglutination du n de 
l'art. indéfini. 

? À Visé [L '16], on connait aussi les var. 
*haléne, f., porcellia, “hèlène, à biffer du 
FEW 21, 265a et à insérer FEW 16, 265. 

* Altération de la finale par substitution de 
suff: -èn > -al ('-elle) Ve 24, et > -@r 
(-ure”) L 73, ‘4. 

* Porter les formes w. auprès des attesta- 
tions lorr., FEW 16, 68la raupe. 

“ Espèce: la chenille arpenteuse est appelée 
'mesureur': *méz re DFL ou 'mesurette': *mé- 
zuréte (v. LÉON. «petite chenille verte»). Seul 
le premier t. est classé FEW 6/1, 725b mën- 
sürare. 

141. NID DE CHENILLES 

Q. G. 459 «chenille; nid de chenilles; écheniller». 

La q. visait les bourses, ou les toiles soyeu- 
ses que tissent sur les arbres certaines espéces 
de chenilles qui vivent en communauté. Les 
rép. spécifiques sont peu nombreuses. 

A.! 1. 'nid': passim || 2. *niyà: niyå L 1, 66, 
106 | -à L 7, 39 || 3. *niyêye: niyéy L 14. 
B. *poupéye, -é-, *po-...: pupèy L 1, 7 | 

-èy L 14; Ve 24 (sens fig.) | pòpèy Ni 28 | -ày 
W 3 | -ëy Ni 17 | -é L 4 (genre non noté: 
'-eau'?). 

C. *bo(sse: büs W 1; Ma 29; B 2. 
D.* *cofin: kòfè A 2 («essaim» de jeunes 

chenilles). 

E. *bâgue: bag A 2 (œufs pondus en forme 
de bague autour de la branche). 

F. *teüle: të! L 855. 

! Les var. de "md ont été portées à la not. 
14. Le dèr. en '-al' est aussi attesté au sens ‘nid 
de fourmis’ (not. 122); comme le dêr. en “-ée', 
il signifie propr' "nichée, nid plein d'œufs’: cf. 
DFE, FEW 7, 112b *nidälis et 121a nī- 
dus. 

? Dér. en "ler de ‘poupe’. V. DL *poupéye 
touffe de filasse (surtout de cheveux tombés); 
peloton, nid (d'insectes, surtout chenilles) et 
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FEW 9, 604b *püppa, qui cite aussi, au sens 
‘nid de chenilles”, le simple liég. pope (d'après 
DEFR., Faune) — Sens fig: *kéne poupéye! 
quelle populace, quelles viles personnes! Ve 24 
(Dolhain, A. Buchet). Comp. les sens fig. de 
‘nid’ et der. (FEW 7, 121a). 

3 Type 'bourse'. Comp. les sens relevés par 
FEW 1, 668b-669a byrsa. 

* Propr' ‘étui. Le sens "nid de chenilles” 
n'est pas sous FEW 2/2, 1154a cóphinus. 

5 A d'autres q., PEH a relevé deux noms de 
la chrysalide: 1? *warbó: warbò L 35, mot sur 
lequel on verra les not. 128 MAN, C et 134 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

HYPODERME DU BŒUF, D; — 2° *bwé-goyét: 
bwè góyé Na 22. Comp. 'ver-*goyéft', attesté 
au méme point à la not. 131 VER LUISANT, A, 

3, et v. aussi not. 128 MAN, E (pas pour Na 22 
et pas de var. “bwè [attraction de "bois'?]). =Â 
En liég., la chrysalide du papillon est appelée: 
3° *pápá-lóló (ou “poupé ---) DL, *pápà- 
Léon; FEW 9, 602a *püppa, ou *poupá et 
var. propr' 'poupard', évoque l'enfant au 

maillot et ou */óló pourrait être une var. de 
*lóye-(ét-Màye, *lólóye indolent, paresseux, 
DL; FEW 16, 469a, néerl. lui. 

142. ÉCHENILLER 

Q. G. 459 «chenille; nid de chenilles; écheniller». 

Peu de rép. spécifiques. — Comp. la not. 16 | A 12; Vi 13 | -ür Ne 69 | déstrwir Th 14, 25 | 
DÉNICHER (les nids d'oiseaux). 

A. “hèn'ler!: hènlé H '42. 
B. ‘écheniller'2: é3niv No 3 | -é To 73 | 

éinéli No 2 (= part. passé: ê n a ^ ‘on a 
éch.") | éseniyé D 110 | -lyé Ne 63. 
C. «brûler». 'brüler'? To 24, 58; A 28, 50; 

Mo 37; $ 13; Th 25, 29; Ni 6, '9, 17, 20 
(Ard.), 98; Na 23, 129; Ph 16; D 73, 129; W 

3,79, 10, 13, ‘42, 63, 66; H 27, 67; L 114, 116; 

Ve 24, 35, 41; Ma 53; B 22 || "mettre le feu": 

mèt él fe To 13 ("^ aux nids’) || "taper de la 
chaux ---: tapé dèl čås sò lé háy pò distrür lè 
h. W 30. 

D. «exterminer (les chenilles), détruire (les 

nids)». ‘tuer (les ch.)': ruwé Ve 41 | tyé Ne 43 

I| "faire crever ---': für krévé Vi 18 | fer --- Vi 
25, '26 || "chasser ---'* A 7, 12 ("^> aux ch}, 
“13, 28; Ni 90 (id.) || "faire la chasse (aux ch.)': 

fé 1 Cès Na 6, 59 || "détruire (les ch. ou les ni: 

distrür Ch 61; Ni 39, 85, ‘102, 107; Na 44, 49, 

69, 99, 101, 112; Ph 15, 33, 42, 53; Ar; D 15, 

30, 34, 40, 58, 68, 73, 81, 101, 113, 120, 123; 

W 21,30, 59; H 8, 46, 69; L 1, 7, 14, 39, 45, 

61, 66, 94, 101; Ma 1, 12, 19, 24, 29, 43, 46; B 
23; Ne 49 | dis- H 37 | dés- Na 130; W 1, 3, 
‘52: H 2, 21, 26 | dës- Ni 19, 20, 45, 93, 98 | 

děs- D 123; Ne 44 | dès- A 37; S 19, 31; Ch 4; 

Th 5, 29, 43-64, 73; Ni 11, 33-38, 61, 112; Ph 

6, 54, 69, 81, 86; My 3; B 24; Ne 26 | dus- Ve 

26, 32, 34, 44; My 1; Ne 16, 20 | détrür To 28; 

dètrwir Vi 2 | détruwir A 48 || "déchirer (les 
nn: désiré Vi 16 | -sè- Vi 22 || *scater?: skaté 
Ni 6 || tzbrotchié: zbróci Na 59 || "couper (les 
nn kópé To 99; L 45 | kō- Na 59, 84 | kå- To 
7 | kòpé è brälé Ni 20 (Ard.) || "tirer ---": tiré 
No 1; To 2 || "prendre ---": prèn A '20 || 

'enlever ---': dlvé Vi 37 || ‘ramasser ---*: 

ramasé My 2 | -é? Mo 17 || "défaire ---": défé 
To “71 | -é Mo 64 | -ér To 48, 94 || "faire ---*: 
fé Mo 41 || "nettoyer ---': nétyé Ma 36. 

E. «tondre la haie». “chèm'ner P haye”: 
$èmné l háy D 46*. 

! Vraisemblabl' d'un primitif “hèlné (par 
métathèse des consonnes / et n), ce dernier dér. 

de hélén H '42. A classer FEW 16, 265b, 
“hundinna. 

2 Pas de compl', sauf à No 3: 'écheniller 
*lés-éyüres' les haies. — FEW 2/1, 188 cani- 
cula. 

3 Compl': en gén. ‘les nids", qqfs ‘les chenil- 
les); ‘aux chenilles! W '9, 10. — Formes du 
vérbe: ALW 5, not. 37. 

+ Pour ‘chasser’, v. not. 168-170. 
$ Propr' “esquater' briser, démembrer... 

FEW 2/1, 812b-813a *coactire. 
ê Propr' 'esbrochier' ôter ce qui 'broche' 

(de "brochier' faire saillie). A classer dans la 

dépendance de w. “brotchi saillir FEW 1, 545a 
broccus. 
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7 ALW 9, not. 130, K. 
$ Autres rép.: 

“réwer W 13. Sans doute 

*cheüre D 96. Propr' 'es- 
Courte! secouer; FEW 3, 287a excutere; 

'r-aiver' arroser; 
FEW 25, 69a aquare. — Infesté de chenil- 
les: *énich'lé Ni 90; excréments des chenilles 
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*énich'lures Ni 90. Comp. Copp. "io nich lé 
Cure, -ádje) infesté de vermine etc. classés 
FEW 7, 118a *nidicare. Pour le synon. 
'enengé' (w. occ. *in.nindji), v. FEW 4, 642b 
indicare. 

143. MITE (carte 79) 

Q. G. 473 «mite». 

| ATLAS LINGUISTI IQUE DI DE L LA WALLONIE 

MITE 

“miti 

"mite 

"mote 

*'artifen, «tu, " or« 

“mine 

Souvent “mite, mais “mote dans la frange 
nord du domaine w.; les deux mots sont 
empruntés au mnéerl. — Le lorr. conserve un 
dér. de tarmes. 

* ALLR 202; PALW 2, 12. 

A." *mite...: mit passim (v. la carte) | mèt 
To 2, 73; Th 29; Ni 33, 36, 38; Ph 6; D 132 | 
méi Ni 45; Na 6. 

B. “mote: mòt S 1, 29, 36, 37; Ch 4, 16 
(dans “èm djakète èst mindjéye dés ~s; dès 
trós d' ^s), 26, 27 (arch.), 28, 33; Th 2; Ni l- 
28, 39, 61, 80-112; Na 1, 19-69, 84, 99, 107- 
112, 127, 130, 135; Ph 16; D 30, 38, 46, 58; 

W...; H... (avec 46); L (sauf 2, 7: mit; avec 
101, SC Ve (sauf 47: mit; avec 44); My; Ma 
3-19, 24, 36, 39. 

C. *artijon, -tu- ... *or-?: artiZó Vi '36 | -og 
Vi 27 | -a*y Vi 13 | -an Vi 22 (or-) | -tuzó Vi 43, 
46 | -ó, Vi 37, 38. 

D. "mine": min B 4, 5 (M. Rinck, mais mit 
M. Servais), 7 (à Cierreux [V. Delahaut] et à 
Rogery), ‘34 (Beho)*. 

! FEW 16, 560a, mnéerl. mite. 
? Aux pts en italique, “mote coexiste avec 

*mite. DL, Mut et Scius, Pis, Copr. 
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DEPR.-Nop., Dasc. Ins. (arch). FEW 16, 

570a néerl mot (d’après HERBILLON, El. 
néerl., DBR 9, 1952, 46-47). — Expr.: “mar 

tchond d' boles dà motes ['boules de mites' b. 

de naphtaline: noter la forme arch. de "boule'] 

être insignifiant, bon à rien Ni 20 (Ard.). 
3 Type 'artuison' teigne; v. FEW 13/1, 

122a tarmes, où figure, d'après LIÉG., gaum. 
*artijan, tor- et où pourrait être ajouté *artu- 
jon Gloss. S'-Lég. — La zone 'artuison' se 

prolonge larg" vers le sud; v. notam' ALLR. 
* V. aussi not. 144, D et 153, C. Le t. 

*migne(s), *mégne(s) ..., souvent utilisé au pl. 

au sens 'vermine de la volaille', reparaitra 
dans un vol. ult. Le sens 'mite' est attesté 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

| FEW 16, 557b, flam. mienje (boul, PCal., 
ard.). 

5 Aj. *biésse-a-lin.ne Dasc., Ins. (moins fré- 
quent que *mite) — L'EH relève encore: 
l° *siyéte L 43 (?). V. DL *séyéte larve de 
Piophila casei qui se développe dans le fro- 
mage. Le mot est classé FEW 21, 273b et, 

correct! 11, 95b salire: ces larves, en effet, 

progressent par bonds. Autre sens de 'sail- 
lette: v. not. 148 SAUTERELLE, n. 18; — 2° 
*mite dés pachis «petit papillon servant d'ap- 
pat pour la pêche à l'ablette» Th 24. Propr' 
'mite des paissis (pour ce mot, v. FEW 7, 696a 
pascére), probabl' phalène. 

144. PUCERON 

Q. G. 545 «puceron (du rosier, etc.)». 

À l'o., la q. fait apparaître plusieurs forma- 
tions à partir de “miel et de "mies! évoquant 
l'aspect gluant des végétaux envahis par les 
pucerons, ainsi que le mot *yérnu, associé à 
l'idée de chaleur orageuse (v. ALW 3, not. 104 
CANICULE, C). À l'est on utilise plutôt des dér. 
de "piquer", et, pour l'altise du chou, puis, par 
extension, pour le puceron, des dér. de 'plo- 

guer, ‘eter’ sauter !. 

A.? a. *inmilüre(s), -mi-, -miè-, -mié- ... 

*é-: &milür Mo 41, 42; S 31, 37 (-ér) | mt Th 
^2 (-ür) | -mi- Mo 1, 9, 20, 23; S 13, 36 | -myé- 

Mo 44 | -mye- Mo 58 | -myé- To 99; Mo 79 | 

émilür A 28 (-ur), 50 | -mi Mo 17 | -mi- A 1, 

60; e 6, 10 | -myèlur To “71 | é- A “13 (surtout 

r.) || b. *amilüre(s), *amiélüre(s): amilér Th 24 

| myélür Th 62 (parties de la plante attaquées 
par les p.); Ph 45. 
B. 1. *mis'nádje: misnac Ni 11. 
2. *inmichure: émisur Ch 16. 
C.^. *yérnu: yérnu S 19, 29, 31, 37 | -4 S L 

D." *mines, *ménes: min To 43 | mèn A 2, 
7. 
ES |. *picot...: pikó W 1 (ch.), '8-9-10 

(altise du ch.), 21 (couleurs diverses), 30, '39 

(puce noire qui mange les ch. [— altise]), 45, 
63 (-6); H 2 (ch.), 8 (-o), 20, ‘28, 49; L 35, 45 
(r. et ch.) | | pé- W 35, ‘36, ‘52, 59, 66; H 27, 39 
|| 2. *picon...: pékó W 3 | pê- Ni 28, 85 || 

3. *pik'ron...: pikrô Ni 26, ‘97, 98 | pik- Na 
22, 23 | pék- Ni 80, 95. 

F." 1. *plocon...: plòkò Na 19, '20, 69, 

107, 109; D 15- 30, 46; H 37 (sur tous les 
végétaux), '42 (surtout ch.), 45, 53, 69 (id.); L 

1 (altise du ch.), 45, ‘50 (ou pòkò), 66, 85, 
(altise du ch.), 116 (var. plu- E. Detaille; p. 
des salades, des r.); Ma 2, 3 || 2. *plokéte, 

*plou-: plòkèt H 67 (altise du ch.); L 1 (id. A. 
Gobiet, v. plokô) | plu- Ve 38, 40, 42 (altise du 

ch.), 44 (*p'tités mohétes ki ma"gnét lés cabus 
[choux]); B 4 || 3. *plokion: plòkyò Na 49 (dé 
= : amas de p. et liquide sur r. [miellat de p.]), 
99, 101; H 1, 38 (r., salade); L 1 (qqfs, pour 
l'altise du chou A. Gob.; v. *plokéte, -on). 
E" 1. *pocon: pòkò L 1 (M. Fabry, v. pló-), 

Atom, 7, 29, ‘32, 43 (-0), '50 (L. Colson et E. 
Renard, v. plò-) || 2. *pok'ron: pòkrò Na 22. 
F7 *flocon: flòkò Ma 12 (puceron blanc 

sur les pommiers). 
GS 1. "puce" To 24, 28 ("mangés des pl, 

des r.), 48, 58; A 37 (r., pommiers); Mo 37; 

Ph 15; Ve 32; My 1, 2, 6 (?): Ma 24; Ne 63 || 
2. *pucette': pusèt D 120 | -5ét Mo 64 || 3. "pu- 
ceron': pusró To 39; A 12; Ch 4, 27, 72; Th 5, 

25, 53, 64-82; Ni 1, ‘102; Na 59, 79, 84-130; 
Ph 6, 37, 42, 53-86; Ar; D 7, 38, 40, 68-84, 
101-113, 123, 132; W 1; H 46, 68; L 101, 114; 
Ma 1, 9, 29, 39, 40, 43, 46, 53; B 9, 11, 22, 24- 
28; Ne 9-11, 20-26, 49, 65; Vi 2, 25, 371-àL2 
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| -à. Ne 47, 76; Vi 16 | -à Ne 60 | -a, Vi 18 | 
püsró Ch '64; Ni 20 (-à,; -ó Ard.); Ph 16; D 
94; Ma 20, 35, 36; Ne 14 | pés- Na 23 | pés- 
Ni 11, 33-38, 61, 107, 112; Na 1, 44, 112; W 
59 (-à); H 21 | pés- Ni 2, 5, 6, '9, 45 | pès- D 
136; Ne 44, 51, 69 | püsró Vi 35, '36, 43 | -à, 
Vi “21 | -a*y Vi 13, 22 | -oy Vi 27 | pusró No l, 
3; To 7, 13, 24, 37, 73; A "52; S 6; Th 14, 46, 
54 | 40 To 73, 78 | 40, No 2 | -ë; To 94 | -é; 
To 1 | -0 To 27 || 4. 'pucillon': pusyò B 7 
(Rog.). 

H. 'pou'? Ch 43, 61; Ni 79, 20 (Ard.); Na 
30; Ph 33 ("^ de ch.'); Ve 44; My 4 (“vèrt ^). 
LI 1. *viérmin, *vér- (ml: vyérmé S 37 

(légumes, r.); Th 29 | -é, S 1, 19 | vérmé Th 53 
| -é? Th 43 (aussi maladie du froment) || 
2. *vérmine: vérmin L 1 (r.; synon. de “bièsse 
di r. A. Gob.); Ma 42; Ne 16. 
JA *vnin...: vné To 7 | -é^y To 2. 
K.'? 1. 'mouchette' Ch 63; H 2; L 19; Ma 

51; B 21 || 2. "moucheron' To 6. 

! Présentation: aux pts en italique dans le 
tableau, la rép. est déterminée par: de rosier’; 
en plusieurs autres pts, on précise: «sur le 
rosier» (r. dans le tableau), «sur le chou» 
(ch. dans le tableau), etc. 

? Précisions: pucerons verts qui envahissent 
les plantes, surtout par temps orageux Mo 20; 
par temps d'orage, +í két Du choit'] dès-^ A 
l. V. aussi SiG. “inmilure, -mièlure, DEPR.- 
Nop. *inmilure (à distinguer d'un homonyme 
formé à partir de “mile mie), BAL “amilure, 
BaLLE *amiélure. Le mot a été relevé au pl. 
(les ~, "des =") à To ‘71; A 1, '13, 28; Mo 
41, 42; S 13, 36; Th 24; précédé de l'art. 
partitif ("de ' ̂") à Mo 9; S 37. — Littéral' 
'enmielure', ou '-miel-' réfère au miellat (li- 
quide poisseux que rejettent les pucerons et 
qui couvre les végétaux infestés). Le part. 
passé 'enmiellé' a été donné en qqs pts: */és 
féves sont émilétes (fem. analogique) A 7; +lès 
ròzis Lol sont-st-amiélés Ph 45; tnos rôzis 
sont-st-inmilés S 37; les légumes sont tout 
*inmilés S 36. Pour l'infin. “èmiler engluer, 
couvrir d'une substance gluante ou de puce- 
rons, v. DL. La famille est classée sous FEW 
6/1, 649b mèl. — D'un pt de vue phon., 
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l'alternance è, ë- / a- [= préfixe 'en-'] s'ob- 
serve aussi dans 'enlaidi' abandonné (d'un 
nid), v. not. 15, A; dans 'engraisser', v. ALW 
l, c. 33. 

3 Même fondement motivationnel qu'en A 
dans ces dér. en '-en-age' (1) et en "-ure' (2) de 
'(en-)mies-er', d'afr. mies etc, liég. mie" hy- 
dromel. V. FEW 16, 545b médus, ou il faut 
transporter Nivelles *inmissure infestation de 
moisissure (en parlant des céréales), égaré 
FEW 6/3, 182b mücere, et, probabl', lég. 
*émíssé niais, inséré à tort sous *miltia, 
FEW 16, 558b. 

“ L'art. est toujours le partitif "du". A S 37, 
on explique que l'insecte apparait surtout par 
temps d'orage; v. à ce sujet ALW 3, 192b, n. 3 
et 109b, — LEGROS, ALW 3, 192b-193a, cri- 
tique comme Hausr, BTD 6, 298, le rattache- 
ment à nübes (REW 5974), mais ne fait pas 
de proposition. Le FEW insére le type au sens 
"temps orageux... sous le frq. *hernódi, 
FEW 16, 206ab. On y ajoutera le sens dérivé 
"puceron (apparaissant par temps d'orage), 

5 FEW 16, 557b, flam. mienje. V. aussi 
not. 143 MITE, D et not. 153 MORPION, C. Le 
mot est plus souvent utilisé pour les parasites 
des animaux (vol. ult.); le sens ‘puceron de 
certains végétaux' est cependant relevé par le 
DL. 

é Dér. en '-ot' (1), '-on' (2), '-eron' (3) de 
*piker, au sens 'parsemer de petits trous (vers, 
insectes)". V. FEW 8, 455a *pikkare ("ot"), 
453a Con", 455b ('-eron': corriger pikeron): 
seul le dernier t. est attesté au sens 'puceron'. 
— Comp. not. 136 et 137, sous C. 

7 DL. Dér. formés à partir de **ploker, 
*ploki, * plok 'ter sauter, sautiller, cf. DL, eux- 
mêmes dér, de l'onom. plokk-, qui suggère 
l'idée de saut; v. FEW 9, 75b plokk-. Les 
mots du tableau ne s'appliquent que par ex- 
tension au puceron; le sens originel est 'altise 
du chou': il s'agit d'un petit coléoptére sau- 
teur, qui fait de grands ravages dans les cultu- 
res de choux (v. les explications données par 
les tém.). = Le t. F’, l est sans doute altéré de 
F, 1, à moins qu'il ne procéde d'un rad. onom. 
pokk-, de méme sens que plokk-. On 
notera par ailleurs qu'à Na 22, *pok'ron 
coexiste avec *pik'ron, ce qui explique pro- 
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babl' le suff. de la première forme. Le t. F” est 
le résultat d'une réfection et d'une remotiva- 

tion de F, 1 sur flocon’. 
8 FEW 9, 552a ('puce"), 523b (“-ette”), 523a 

(“eron', “illon'). Pour 'puce' v. not. 138. 

Noter, comme dans le simple, l’allong' du u 

dans 'puceron' en gaum. 
? V. not. 151 POU. 
10 Pour ce mot, v. DEPR.-NoP. *vièrmin 

vermine, puceron (*cabus choux, *rózís), COPP. 

id. ("cabus, *roüzis), BAL id. vermine qui 

attaque les légumes, DELM. id. espèce de ver 
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qui fait grand tort aux productions de la terre, 
etc., et comp. les sens relevés à la not. 126 

CALANDRE DES GRAINS, n. 9 (t. 5). FEW 14, 

293b vérmis. — Rép. douteuse: "ver": vyér L 
19. 

!! V. Mars *vénin, *v'nin terme générique 
pour désigner n'importe quel insecte parasite 

des plantes. Porter le sens sous FEW 14, 235 

vénénum. 
12 Plus fréquents aux sens ‘éphémère’ (not. 

155) et ‘moustique’ (not. 136). 

145. PUNAISE (carte 80) 

Q. G. 470 «punaise». 

eessen D 

| ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONTE 

PUNAISE 

^wündion, "wéi". Sans, * 

"witidion, "wife, "ug: 

*wüghon 

*undion 

tpuenáje, “se, vite, * pundie, -aje, -dje 

“prise, ése, "pa, "Pé: 

*tgundje, je, die 

*bétch-di-keive 
"erëm, “leti 

* plate 

*biésse dé bo 

*euré 

Le t. *wandion délimite au n.-e. une zone 
assez compacte, un peu plus étendue que le 

domaine liégeois. Ailleurs, on utilise le mot 

"punaise". L'enq. a aussi relevé l'appellation 

plaisante "bec-de-cuivre' et le mot */evrin, 

*leü-. 

© ALF 1105; BRUN., Eng. 1303; J. HAUST, 

BTD 13, 1939, 178-179. 

CARTE 80 

A: Ï. a. *wandion, *wá^-, *wá-...: wòdyò 
D 30; W 59 (-a,); H 8 (enq. compl., ou B); L 
‘32, 35 (ou a-), “50, 114; Ve 35, ‘43, 44; My 3, 
4; Ma 4, 12 (rare), ‘14, 20, 29; B 6 (rare), 9, 
34 (Beho) | -d'yó L 101; Ve 41; Ma 24, 53; B 
22 («pou») |-dyò/-gò W 10; L 1, 106, 113 | -g6 
W 30, '42; H 68; L 87 (ou à-); Ve '15, 42, 47; 
Ma 9, 19; B 2, 4, 5, 11 (mais inc. d'aprés autre 

enq.), 15 |-ò, Ve 39 | -ő L 43 | -å H 50 | -â L 
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'715 | wä"dvôn L 66, 94; Ve 1; My 6 | -o'y Ve 
34 | -d'yó" Ve 26 | -gò Ve l | wadyò W “32. 152; 
H ‘45; Ve 37 (?) | -ò'y Ve 32 | -ő Ve ‘4 (S'-].- 
Sart) | -£ó W 66; H 28; Ve 2 (Aubin-N.), 31, 
40 | -ò" Ve 24 | -o Ve 8 | -ő Ve 6 | dm My 2| 
-òp My 1 | «wadjon» H 1 (ou B) |j b. *wàn- 
dion, *won-, *wáà-...: wágó W '39 (-a); L 19, 
45 | wó- W '56; L 7, 29 | wó"gó" L 61 | wádyó 
Ni 20 (Ard.); H 26 («taon»), ‘42, 46 | -à, Ni 
20 | wòdyò H 37 (J.H., v. B) | wagò W 1, 13 
(-d); H ‘39, 49 | wō- L 39 || c. *windion, "wën. 
*wé-.. -èL 14 | we"dyo? L 4 | 
wégà L 2 2. 

II. +wägnon: waño W 35, ‘36. 
III. “andion, *àn-, *on-...: ädyô L 35 (ou 

wa-) | -£ó H 27; L 85 (ou oi 87 (ou wä-) | 
ádyà H 2 | éd H 21 | -gô L 85 (ou à-)?. 

Bi I. a. *pwénóje, -óse, -ôte .. .: pwènòs Ne 
15 | -ős Ma 750 (de jardin) | -ót Ne 9 (id. 
punaise verte) || b. *punáje, -aje, -àje...: pu- 
nas Vi 13, ‘14, ‘15, 22, 37, 38, 43 (arch. ou 
-és) | pi- Ne 76 | punas To 2 | -åš To 6. 

Il. a. *punése, -ése ... *pü-, *pé-: punës, -ès, 
-ës v. carte | pù- Na I | p&- Ni 11, 26, 33; Na 
19,20, 30, 130; W '2, 63; H 8, 37, 38; Ne 16, 
23, 31, 33 | pè-, pé- Ni 2, /5, 28, 80; D '129; 
Ne ‘32, '38, 43 | pén,ès Ni 38 || b. *punéje, 
je, -èje...: punés To 24, 27 (-é3), 99; A '18; 
Ch 43 (Län, 61; Ph 79 (pè-), 81; Ar 2; Ne 65 
(-2); Vi 25 | E Ni 107 | pénéz D 136 | punës 
A '10; Vi 6, 8 | -eš To 78 | pénéz Ne 51 (de 
bois et de champs), 69 | -é$ To 13, 28; Ch 33 | 
-é$ No 1, 3; To 7, 37, 39, 73. 

C.* *bétch-di-keüve: bèg di kéf Na 116; H 
49, 53 | --- dé --- Ni 45 (ou B). 

D.“ *lévrin, *leü-: lèvrè H '42 (ou A); Ma 
42 | Ié- Na 1 (ou B). 

ES “plate: plat Ma 2. 
F. “bièsse dè bo: byès dè bò Th 29. 
G.” *curé: kuré D 72 (punaise de jardin: le 

dos ressemble à une chasuble); Ma 39 (pu- 
naise de groseillier)?. 

Mv 
: wégó Ma 3| 

! V. FEW 17, 504a, all. wandlaus (ou il 
faudrait aussi mentionner néerl. wandluis), 
d'aprés Hausr, /.c., selon lequel un suff. indi- 
gene (“-illon") se serait substitué au deuxième 
élément du compose (-laus, -luis). — Néan- 
moins, la base étym. wandlaus convient 
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mieux à Bar. poutr. vát/«z punaise qu'aux 
formes w., qui s'expliquent mieux par une 
dérivation en '-illon' de *wan(d) paroi (ALW 
4, 51b; REMACLE, DSr; FEW 17, 500a 
wand) Du point de vue phonétique: 1° la 
vélarisation et la dénasalisation de la voy. 
nasale initiale sont régulières; le timbre ë (sous 
I c), au départ de a -- nasale l'est moins, mais 
on observe toutefois une situation comparable 
dans qqs autres mots, comme ‘anguille' (v. 
not. 106, spécial! n. 1); — 2° un processus 
d'assimilation progressive explique les formes 
classées sous Il: wònd- > wònn > wòn-. 
Comp. les aboutissements de hundina (not. 
140). Cette évolution est plus fréquente après 
l'accent; v. L. REMACLE, Différenciation des 
géminées... 24 sv. et 195-196; — 3° la chute 
du w, à l'origine des formes du t. HI, se 
produit aussi dans 'gaufre' (formes *ófe...; 
ALW 4, not. 168; FEW 17, 448b * wâ fla) et 
dans 'guépiére' (formes *ôspire, *ôfire; ALW 
l, c. 48 et n. 4). 

? Expressions: “plat come 6 w. L 66; *ké 
r'wádion! [cf.. “wandion, DFL s.v. souillon), 
dit-on d'une personne sale H 38, ou le mot est 
rar! utilisé au sens propre: origine du r-? — V. 
aussi "groseille de w.' cassis (not. prévue dans 
un vol. ult.). 

3 FEW 9, 638a *pütinasius(> -asia). 
Comp. l'évolution de la finale a celle de 
‘framboise’ aux sens ‘myrtille’ et ‘framboise’ 
(vol. ult). On attend w. -dhe, Ze, -óje..., 
gaum, -aje. Les formes de "punaise' sont alté- 
rées (-ó$ > -ós, -ót sous I) ou influencées par 
le fr. (la plupart des formes classées sous II, 
sous réserve des formes en -é$ du s.-w.). 

* Propr' *bec-de-cuivre'. Le DL mentionne 
ce t. comme «un nom plaisant donné à cer- 
tains insectes (puces, poux)»; v. aussi LÉON. 
*bétch di keüve punaise. On le portera FEW 1, 
309b beccus (sous 4) — Comp. encore 
Dasc., Ins. *béc-d'aci t. génér. pour tous les 
petits insectes qui mordent et piquent, Copr. 
*bétch-d'aci puce , pou, etc. 

5 V. Pirs. *leüvrin punaise des lits; expr.: 
*crós à s' panse come on l. gourmand comme 
une p., et comp. LÉoN. *leüvrin, synon. *aplo- 
pin, *pélouzin, *rouflau définis par “sauvage”. 
— Der. de ‘loup’ (w. "jet: v. not. 27); comp. 
les sens fig. de "loup" enregistrés sous FEW 5, 
460a (2 b y). 
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5 Sens enregistré pour Entremont sous FEW | B 4. V. not. 151. — GRANDG. II, XXII, cité 

9, 50b plattus. 
7 Sens attesté FEW 2/2, 1558a cüra (ard.). 

8 Réponses approximatives: 1° ‘puce’ Ni 

19; Ve 38. V. not. 138; — 2° 'pou' L 116 (?); 

par DFL, s.v. punaise, donne «entéie», «en- 

tégne» punaise des jardins [= *intéye, -égne?]. 

Quid? 

146. GRILLON (carte 81) 

Q. G. 458 «grillon». 

GRILLON 

“ericet 

voerkér 

*crikion 

*erikion 

*&ritión, chan 

rina 

"aehaniré, A 

*eliteh ron 

xtec] “été 

Text reegt. cont seulement ao ses figuré 

i 
i rmm ciis mm ind bag 

La stridulation caractéristique de cette fa- 

mille d'orthoptères motive toutes ses appella- 

tions: *cricri; dér. de "*crik-er', de *criner, de 
‘chanter, etc. 

* ALF 669; ALLR 189; BRUN., Eng. 805. 

AA tericri...: krikri No; To 2 (-ki), 6-24, 

28, 48, 73-94; A 12,713, 28, 44; Mo 17, 64; S 

1, 6, 19; Ch 16, 33, 54, 72; Th 5, 24, 29, 43, 

53-64, 73; Ni 1, 17, 107 (-é), 112; Na 22, 44; 
Ph 6, 15,21, 37, 42 (= grillon?), 69, 81, 84; 

Ar 1; D 7, 94, 96, 110, 120; L 94; Ve 6, 26; 

Ma 1 (enq. compl.), 24; B 22; Ne 11, 15, 22, 

‘23, 44 (grillon de champs; ne serait pas w.), 

69; Vi 2, 18, 25, /26, '34, 46 | krikri Ni 20 

(Ard.). 

B |. “erikèt...: krikè Ph 33, 53; D 68; B 

23 (enq. compl.), 24 | -é A 37 | krékè Na 6. 
2. a. *crikion, "ert, *eré-, terè-...: krikyò 

To 1 (var. -kiyò), 13, 43, 99; A 1-7, 50, 52, 55; 

Mo 1-23, 41, 42, 58, 79; S 13, 31; Ch 4, 16 (au 

sens fig.); Th 25; Ni 11, 33, 39, 112; Na 129; 

D 25, 36, 46, 58, 84,103, 104; W 1, 21; H l, 

2, 23, 26, '36, 37, 38, ‘39, '42, 46, 53, 69, 77; 

L 35; Ma 1-19, 24, 36, 40, 43, 46, '47, '48, '49, 

'50, 51, 53; B 6-22, 23 (à Moin.), 24 (au sens 

fig.), 26, 27-33; Ne 5, 9, 26, 32-44, 47 (arch.), 

49 | -ó. Ne '50, 63 (à Nivelet), 76 (à Loufté- 

mont) | -óy To 58, ‘71; A '10, 18, 20; Mo 44 | 

-6" Ne 16 | 40 To 27 | -è To 39 | -å H 8; Ne 

63 | -à. Ne 76 | -à, W 59 | -à, To 37 | krikyò, 

kré- Ni 20, 90; Na ‘20, 30; W 3, 35, '36, '45, 
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63 (-ay), 73; H 728 | kré- Ni 2, 15, 6, 9, 19, 20 
(-a,), 26, 28, 85 | krè- S 19, 29, 36, 37; Ch 26- 
63, ‘64; Th 14 ( t kéminéy), 24 (au sens fig.), 
“32; Ni 36, 38, 45-80, 93, ‘97, 98, ‘102; Na 1, 6 
(au sens fig.), 22, 23, ‘24, 49-127, 130, 135; Ph 
16, “21, 45 (au sens fig.); D 15, '26, 38, ‘39, 40, 
72-81, '91, 96, 101, 103; Ne 4, '6 || b. *crition, 
-tchon... *cri-, *crè-: krityò L 1 (C. Déom), 
113; Ve 37, 38, 42-47; My 1, 6 (-òn) | kré- H 
21 | -t'yó D 30, 64; W ‘39; L ‘32, 101; Ve 34 
(-0"p), 39, 41; My 4; Ma 29 | -éó W 10, 30, 
^42, '56; H 1, 49, 50, 67, 68; L 1, 2, 7, 19, 29, 
35, 45, '75, 85, 87, 106, 114, 116; Ve 1, ‘2, '15, 
35, 40, 41 (ou réi, '43; My 3; Ma 20, 35, 39, 
42; B 2-5, 23 (au sens fig.), 27 Gd.) | -ò" L 4: 
Ve 24 |-ò" L 61 | -ó L 43; Ve 6, 8 | -òy My 2| 
Am Ve 31, 32 | -ôn L 66 | -,6 Mo 37 | -å H 8; 
L 14 | kricó, kré- W 66; H 27; L 39 | krècò 
Th 46. 

C.? *erinon, -o...: krinó Ph 61, 79 (kri-); 
Ar 2 (ou -a); D 40, 110, ‘129, 136 (gr. domes- 
tique), '141; Ne 51 | kré- Th 72 | krin Ne 65. 
D. *tchantré, A... ̀  catré Ne 11, 23, 31- 

33, ‘38, 43, 57, 60 | -é D 136; Ne '12, 14, 24, 
44 (grillon de cheminée enq. compl.; cafard 
J.H.); Vi 6-13, '14, '15, 16 (~ d brayér), 21, 
22-27, 46 | -ij Vi 37, 38, 43 (ou Ze), 46 (É. 
Legr.), 47 | «-ié» Vi '36 | -yè Vi 35. 

E.* *clitch'roü: k/iérài, -à Ne 15. 
FA *cloutré: klauré B 11. 
G." *griyon ...: griyó Ph 42 | -å To 2 | -/yó 

D 1136, 

' Redoublement du rad. onomatopéique 
krikk- (A) et dér. en '-et' (B, 1) et en '-illon' 
(2) du verbe formé à partir de cette onom. 
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Noter l'évolution de “crikion (DL (arch.), 
Hauer, Chestr., DEPR.-NoP.) en *crition (DL, 
Rem., Gloss., ViLL. et Scius) et l'ouverture de 
la voy. dans les formes du t. *crékion (LÉON., 
Pirs., DEPR.-NopP., Dasc., /ns.; ajouter Copr.) 
et *crétion. — Sens fig. (qqfs seul sens connu; 
v. tableau): 'gamin chétif, enfant malingre; 
gringalet' Ch 16 (ë pti ^); Th 24; Na 6; Ph 45 
(“ci n'èst Ein p'tit ~, synon. “in p'tit chélot 
[comp. LÉON. *chélé, -au baver, -eur]); B 23, 
27. V. aussi Copp. et DEPR.-NoP. *crékion 
avorton, malingre, gringalet, BALLE *erékion 
avorton et -kietis, adj. et subst., chétif. Expr.: 
"“sètch comme on cr.' Ni '5, 19, 20; '*féné 
[fané] --- H 37; "*souwé ['essuyé' séché FEW 
3, 323b exsucare] ---' L 85; '*mégue --^ L 
66. — FEW 2/2, 1337a krikk-. 

? Dér. de 'crisner': w. *eríner, *crin.ner, 
qqfs *criner, larg! attesté en B.R. au sens 
‘grincer’ (v. vol. ult.). Remarquer la dénasali- 
sation du suff. '-on' à Ne 65. V. BRUN,, Le. et 
FEW 16, 392a, frq. *krisan. 

3 Haust, Chestr. *tchantré, LiËG. et Mass. 
-é, Gloss. S'-Lég. -tè; FELLER, Notes 219. Sens 
fig.: "enfant ou individu chétif. FEW 2/1, 
221b-222a cantare. 

* Ces dér. de radicaux onomatopéiques 
*clitch et *clou(k) s'appliquent plus fréq' au 
crapaud accoucheur: v. not. 104, A et B. 

$ FEW A 268b grillus. 
5 Rép. approximatives: 1° "coq de feurre' B 

27; 'coq d'aoüt' Mo 42; *poutch'tata Ve 40. 
V. not. 148 SAUTERELLE, A, 7 et D, 1 et 6; — 
2» *écizyó Mo 64. V. not. 154 LIBELLULE, C, 2; 
— 3° d’après Pirs., *tch'vó do bon Dié (synon. 
“crèkion). V. not. 132 CARABE DORÉ, B, 1 et 
not. 147 COURTILIÈRE, n. 8. 

147. COURTILIÉRE 

Q. G. 448 «courtiliére». 

La courtiliére ou taupe-grillon vit dans des 
galeries souterraines, qu'elle creuse au moyen 
de ses pattes antérieures, trés fortement élar- 
gies. L'insecte est mal connu: les réponses 
sont peu nombreuses, parfois approximatives. 

A. 1. "loup de terre W “8, '9, 10; H 726, 
38, 68; L 4, 7, 66; Ve 24; Ma 19, 24 (pas sür), 
53 (déjà entendu, mais non identifié). 

2.? "chien de terre" Ph 42 (pas sür). 
B. 1. *fouwán: fuwá To 2. 
2. *té,pe brulante: (ép brulát To 39. 
C.* *couluvrine: kaduvrin Vi 37. 
D.5 *scórpion, *scoür-, *scré-, *cor-: skór- 

pyô Ph 79; Ne 51 | skéir- Ni 72 | skrè- Mo 20; 
Ch 27 (? Fd Phil.) | kór- To 99. 
ES a. *costri, *cous-...: kòstri Ni 102; Na 

‘20 (?), 30 (?), 44, 79 () | -é W 3 | -é Ni 26 | -é 
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Ni 17, 28, 45, 61, 98 | kam? Ch 61; Ph 15 (ou | 

~ du bò ge), 37 || b. tcostire, *cous-, *coutu- 

riére ...: kòstir W 1 (?), 63; H 39 (9); L 1 (C. 

Déom), 39, 45 (dè gròzè nërè ^), 66, 87; Ve 

26; Ma 40 | kus- H 21 (2); Ve 41 (| kuturyër 

Th 25 | -t&- Ni 112. 
FJ *courtiyére, Gre, -liére: kurtiyér Ni 36 | 

-èr Vi 43 | -Iyér Mo 15. 

! FEW 5, 460a lupus. La courtiliére dé- 

vore tubercules, bulbes et graines; son adapta- 

tion à la vie souterraine et sa voracité justi- 

fient assez l'appellation. En d'autres pts, le 

méme t. signifie "mulot' (not. 39, B) et ‘ver 

blanc du hanneton' (not. 128, G). 

? Sens attesté pour l'ang. sous canis, 

FEW 2/1, 194a. V. aussi not. 39, B' et not. 

128, H. 
3 La courtiliere est un insecte fouisseur, 

d'où ses noms fr. taupe-grillon (dont le curieux 

"taupe brûlante’ est sans doute altéré), grillon- 

taupe; FEW 13, 61b, talpa. De même, *fou- 

wan signifie d'abord ‘taupe’ (v. not. 44). Le 

sens 'courtiliére' est à ajouter FEW 3, 664a, 

fódére. 
* Comp. MASS. et Gloss. S'-Lég. *couluvrine 

trace du passage d'une taupe (et d'un campa- 

gnol, d'un sanglier Mass.), qui se remarque 

par le soulévement du sol et, FEW 2/2, 927a 

cólübra (sous c, Feuerwaffen [?]), Metz 

'couleuvriner' soulever la terre (des taupes). 

5 Le sens ‘courtilière’ est attesté pour 'scor- 

pion' sous FEW 11, 327a scórpio. La forme 

*scrépion est probabl' altérée sous l'influence 

de *scréper racler, gratter (FEW 17, 133b, frq. 

*skrepan), d'où une réanalyse possible en 

'escrepillon' insecte qui gratte. Pour *corpion, 
v. aussi not, 153 MORPION, n. 6. 

6 Littéral' 'coutri' et 'couturiére', dont le 

sens premier est 'couturiére'. La plupart des 

pts cités ici désignent par le méme mot le 

carabe doré (v. not. 132, 4-4”); v. aussi not. 

130 COCCINELLE, C. Le sens ‘courtilière’ figure 

sous FEW 2/2, 1097b consütor (t. 'coutri"), 

mais non sous 1099a *consütüra (t. 'cou- 

turiére"). 
7 FEW 2/1, 854a *cohortile. 

$ Réponses approximatives: 1° *crékion Ni 

6,79. V. not. 146 GRILLON, B, 2; — 2? *potche- 

mártin My 1 (H. Cunibert). V. not. 148 SAUTE- 

RELLE, Á, 9. Le grillon, la sauterelle et la 

courtiliére appartiennent à l'ordre des orthop- 

tères, ce qui explique les confusions; — 

3? "cheval de (du) bon Dieu" D 120; H 69 (?). 

V. not. 132 CARABE DORÉ, B, 1; — 4° *marchô 
Ch ‘64 (2); *diâle Na 69 (probabl'). V. not. 

129 BoUSIER, B, let C, 1. 

148. SAUTERELLE 

Q. G. 451 «sauterelle (deux espéces)». 

L'enq. a relevé un grand nombre de types: 

1? dérivés et composés de verbes signifiant 
‘sauter’ (*potchí, *spiter, *sôter ...); 2? syntag- 

mes du t. ‘coq de feurre', ou le premier élé- 

ment désigne métaphoriqu' l'insecte et où le 

second réfère à son habitat ou à la saison à 

laquelle on le rencontre. — À l'origine, ‘coq 

d'aoüt' désignait la grande sauterelle verte, 

tandis que les autres mots s’appliquaient indif- 

féremment aux espèces plus petites (sauterelles 

et criquets). Cette distinction tend à s'effacer !. 

* ALF 1198. 

A. |. *potchá, -à: pòca L 85 |-a, -à H 1, 
'42, ‘45, 53 | -à L 1 (C. Déom), ‘32 (ou -6) || 

2. +potcha, *pou-: póca H '39 | pu- D 34; Ma 

3, 4 || 3. *potchéte, *pou-: pòcèt L 19, 43 (gròs 

et pitit), 66; Ve 1-8 | pa Ve 39, 42; Ma 4 || 

4. *potch'tá: póctà H /26 |-ò L 1 (ou -a) | -ô L 

32 || 5. *potch'ta: pocta L 1 (qafs -6), 29, 101 

(pot"-) || 6. *poutch'teü: pucté H '77. 

7. *poutch'tata: pa«ctata H 67; Ve 38. 

8. *potche-potchá: poc pòcd L '50. 

9, *potche-mártin: pòt martè'y My 1 (J. 

Bastin). 
10. *potche-é-foüre: póc d für L 94, 114; Ve 

1, 15, 24-31, 32 (pòt ---: grosse et petite), 34 

(pôë ---), 41. 
B3 1. *spitá: spita H 8 || 2. *spita ...: spita 

L 61 | spé- W 63. 

C4 1. *sótér: sòter No l| 2. a. *sôtré, 

*(k')soü-, tsòt(è)ri6` .. .: sôtrë B 33 | -ë Ne '59 
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| sütrë Ne 26 | ksdi- B 28 | sótryó A "20 |-i,o A 
28 | «we» A '18 | a-y» A ‘10 | -tervó A 
2, 7 | -té- To 1 | -& To 39 | -teri,ó To 78 || 
b. *sótia, -iô* ,..: sótia Mo 44 (arch.) | sòtyò A 
50 ("^ d'aoüt': grosse verte), 60 ("^ d'août’); 
Mo 711, 42, 58 | -yò A "52; Mo | |-r'yò To 58; 
A 44 js. d'aoüt") | Aë Mo 20 ("= d'août’), 23 
| -éy6 To 71 | -té To 99 (f^ d aout") l 
c. *sótulia: sòzu/ya D 38 || 3. *sótrale, Ae" 
SE Na 1, 30, 59, 69, 79-99, 107, 109, 116 
(-àl), 127; D 7, 25, 72; H 37 (sè); Ne 16, 49 
(gròs ~, vèrt ~, ~ vòlat); Vi 27 (ptit et grès), 
"34, 35, ^36, 37 (id. ), 38 (1d.), 43 (prit et grat), 
46, 47 | sòtrèl To ‘71; Mo 64; S 10: Th 5, 14, 
“32, 43, 64, 73, 82; Na 129; Ph 15, 16, 42, 53, 
69; D 96, 123; Ne 31 (gròs et ptit), 32, 33 (id.), 
“34, 39-47, 51 (id.), 60, 63, 65 (id.), 76 (id.); Vi 
2-13, 16 (vart et brén), 18, '21 (vart et ptit), 22 
(vart et brén), 25 | -el To 13, 48 (pétit et grat), 
Ne 44 (L.H.) | -è/ To 24 | -&/ A 12 | -èl No 3| 
-êl, To 94 (2 espèces) || 4. *sótroüle, -ou-, 
-ü-" ...: sôtrail Ar 1; Ve 37, 39, 40, 44; My 1, 2 
(Fu), 3- 6 | -ul Ch 61, 63, ‘64; Th 24; Ph 81 | 
-ül D 129; Ne 23, '38, 43, 57, 69 (grós et ptir) 
a -èl Ph 79 | -Éy A'13(-é, A 121 ev To 43 || 
5. *sótrike?: sòtrik D 120, 132 (-ék); Ne 11, 
20, '22 (fém.) || *sôpikèt: sópiké Th “61, 62, 63 
l| 6. **sót'leü d'aoüt' !?: «saut leu» A 55 (gri et 
pti) || 7. *boute-sôt’leû 10: bat sótloé Th 5 (pe- 
tit). 

D.Y |. a. 'coq de feurre': kòk D 64, 101 
(petit et grise); W '42; L 1, 114 (ou A, 10); Ve 
38, 42, 47; Ma 12, 721, 24 (deux espèces), 29, 
"32, 39, 40, 42 (pti et gro), 43, '47-'48-'49 (pri 
et gró), 50 (et gró ~), 51 (pti et grò), 53 (et 
gró ^); B 6, 9 (et gró ~), 11, 12, '14, 16, ‘17, 
"19, 21 (pti et grò), 22-30; Ne 15 (pti et gro), 16 
| kò Ve 44 (inusité); B 2-7 || b. 'coq-feurre": 
kòk Ve 47; Ma 728 || 2. "coq de pré": kòk H 67 
(ou A, 7); L 106, 116; Ma 2 (*grise poutchète 
ki siève d'amwèce po péhi) || 3. "coq de grain”: 
kòk Ma '47, '48, '49 || 4. ‘coq de bruyére': kòk 
H 67, 68; Ve 41, 42 (petite et grise); B 15 (pri 
et grò), 16 (moins gros que D, 1) || 5. ‘coq de 
fagne': kòk Ma 20 || 6. 'coq d'aodt"!?: kòk A 
'52, 60; S 6 (2 espèces); Ch 4, 27-61, '64, 72; 
Th 24, 29, '32, 43, 46 (pti et grò), 53, 55, 61, 
62, '63, 72, 73; Ni 1, 2-5 (kok), 6, '9, 11-28, 
36-112; Na 1, 6 (et gra ^), 19-59, 69 (libel- 
lule), 79-112, 127-135; Ph 6, 15, 16 (le pri ~ 
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est la sótrél), 16, '21 (2 espéces), 33-42, '43, 45 
(et gro ~), 53-86; D 7-58, 68, 72 (gro ~), 73, 
81, 84 (pri et grò), 94, 96, '108, 110, 113, 136, 
141; W 1-10, 13 (pti et grò), 21, 30 («cigale»), 
‘32, 35, 36, ‘39, ‘42, 45, ‘56, 59-66; H 1,2 (2 
espèces), 8, 21, "26, 27 (2 espèces), ‘28 (id.), 37, 
38, 39, "42, ‘45, 46 (2 espèces), 49-53, 69, ‘77; 
L 1 (grd et pti ~ A. Gobiet), 2-39, 45 (toutes 
les espèces), ^50, 61-87, 113, 116; Ma 1 (gra et 
pti), 2-19, 35, 36, 46 (gri et pti), ‘47, ‘48, '49; 
Ne 4, “5,76, 11, 712, 14, 20, 24, 32-39; Vi 8 | kò 
Mo 9, 17, 42, 79; S 19, 29, 36, 37; Th 25, 64 | 
ko S 1, 31 | kò A 37; S 13; Ni 33 (kw). 
D'. *cok’lèt: kòklè Ar 1, 2 (2 espèces). 
D'11 '*coló d'aoüt'!?: kòlò Ch 16, 26; Th 

54. 
E. 1. "vert bouc / verbouc' !2*is: vèr bòk Ne 

‘8, '9 (pti et grò) | vèr bòk ou vèr kòk L 19 || 
2. "bouc d'août: bòk D ‘103 (2 espèces); Ne 
D: 

F. **gade de pré'!?: gat Ni 4, /5, '6, '8. 
G. 1. "cheval d'herbe'!# No 2; To 2, 6 (2 

espèces), 7 || 2. "cheval d'osiére' To 27, 37 
(insecte qui vit dans les herbes). 

H. *bizó!5: bézó Na 22 (petite). 
1. *a(w)ous'trésse 15: awastrès Mo 41 | aù- 

Mo 42. 
J. “erache-poré!”: 

Rézette)!?. 
kra$ póré Ne '17 (M. 

' Les précisions des tém. sont indiquées 
dans le tableau. En général, on ne donne pas 
la forme des mots 'feurre', ‘herbe’ et 'pré' 
(v. ALW 9, not. 143, 142 et 123); de "aoùt 
(v. ALW 3, not. 115); de 'fagne', ‘osière’, 
"grain' et "bruyére', qui seront traités dans un 
vol. ult. 

? Dér. et composés formés à partir du v. 
*potchi sauter ou de son dimin. *potcheter 
sautiller; les mots du tableau correspondent 
aux t. suiv.: '*po(u)tch-ard' (1), Tat (2), 
“ette" (3), “etard' (4), '-etail' (5), “eteur" (6); 
*poutch'tata (7), cf. DL id. (synon. *houp'tata) 
onom. indiquant un saut brusque; "*po(u)tche- 
po(u)tch-ard' (8): déverbal + dér. en '-ard"; 
** poutche-martin' (9): déverbal + prénom s'ap- 
pliquant à divers insectes (v. index); 'poutche- 
en-feurre' (10): déverbal + compl', propr! 
‘saute en foin’. V. FEW 9, 644a, onom. piti-, 
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ou sont attestés, avec le sens 'sauterelle', les t. 

2, 3 et 4; avec d'autres sens, les t. 1 et 7. — La 

q. 458 «grillon» a recueilli une attestation 

supplémentaire du t. 7: *poutch'tata Ve 40. V. 
not. 146, n. 6. 

3 Dér. de *spiter éclabousser, jaillir, sauter 
(DL) au moyen des suff. '-ard' (1), ‘-ail (2). 
Porter ces mots FEW 17, 182b, flam. spit- 

ten. 
* Dér. de ‘sauter’, 'sauteler' et de l'intensif 

'consauter! (B 28) en '-eur' (1) (?; comp. ër 
dans "chasseur, ALW 1, c. 14), en "-ereau' 

(2a), souvent réduit à '-eau' (2b), modifié 

une fois en '-eleau' (2c), en ‘-erelle' (3), en 

“ereuille" (4), en Ter (5), en “-el-eur" (6); on 

interprète le t. 7 comme un composé formé du 

déverbal de bouter’ et d'un dér. du t. 6: v. 

aussi n. 10. Ajouter *sátrou 'saut-ereuil', donné 

pour B '1 par le tém. de B 22. — FEW 11, 

117a-118a saltare. 
5 V. Corr. *sóteurió et ajouter DELM. sau- 

teriau (d'aoüte), SiG. sautriau (*sótió EH). 

* Pour la réduction de la séquence com- 

plexe cons. + r + y du suff. -éllu, v. not. 

63, n. 6 et d'autres références fournies en ce 

lieu. V. Dasc., Ins. *sótia S 23, 24; autre sens: 

'larve qu'on trouve sur la viande peu salée 

mise à conserver' Ch '6. Comp. les deux sens 

de liég. *séyéte (< “saillir”), ci-dessous, n. 18 

et not. 143 MITE, n. 5. 

” DL tsiterale, *só-, Pirs. et LÉON. *sóte- 

rale, Gloss. S'-Lég. id. (‘pêcher à la ^"), Mass. 

*sótréle. | 
8 VILL. et SCIUS *sóteroüle, BAL id. 

9 Formes de finale analogue FEW 11, 

118a. — Verbe: *sótriker sauter d'une jambe 

sur l'autre Ne 4, 11: */'éfant sótrike; fig., “lès 
swáyes [seigles] sont —kés remplis inégale- 

ment. 
19 Dasc., Ins. ne donne pas le t. "sauteleur', 

mais saute-loù (= *sauteloü, 'saut-el-euil) 

pour Ch “24, avec les var. *bódét-s. Th ‘3 

(= 'baudet-s.") et «bout-t-s». Th 5 (peut-être 

*boute-s."). 
11 Propr! "coq? (D), dimin. "coquelet" (D^) et 

nom affectueux du coq, *coló (D”) (littéral' 

'colard': v. vol. ult. et comp. not. 49 CORBEAU, 

E et not. 53 GEAI, D), suivis de déterminants. 

Pour la motivation de 'coq', v. n. 12bis. FEW 

2/2, 859a, kök- mentionne les t. 1 et 6. rt i i t itm nmm 
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12 D'abord grande sauterelle verte (Tettigo- 

nia viridissima L.), tandis que les t. classés de 

] à 5 s'appliquent plutôt aux petites espèces 

gris-brun. Ces distinctions tendent toutefois à 

s'estomper. — Pour 'c. d'aoüt', v. DL, LÉON. 

(avec la définition 'criquet'), BALLE, BAL (id.), 

Copp., DEPR.-Nop., etc. — La not. permet 

d'apporter qqs compl" à la not. 115 de 'ALW 

3: 1° points supplémentaires à la limite de 

deux zones: awus H ‘26: aus Th '32; awis D 

“103, ‘108: Ne '5, '6; au H '45; 2° var.: awus 

(is) D 113; awut (au) Th 73; awu (aus) H 1; 

au (-us) L 39; (-at) A '52, 60. — Autre sens 

de ‘coq d'août (de feurre ...)': ‘fête qui suit la 

moisson’. V. vol. ult. 
12055 Dans "vert bouc’ et "bouc d'aoüt' sau- 

terelle verte, "bouc' (tout comme 'coq' ..., sous 

D-D”, *gade, sous F, 'cheval', sous G, et *bi- 

zó, sous H) suggère l'idée d'un animal qui 

saute; il est vraisemblable que le t. 1 est aussi 

rapproché de *vérbouc étre fantastique dont 

on faisait peur aux enfants, auquel sera consa- 

crée une not. dans un prochain volume. FEW 

17, 552a, néerl. * weerbok mentionne le sens 

'sauterelle pour Awenne [Ne 9]. 

13 petite sauterelle. FEW 16, 28b geiss 

fournit le t. d'aprés l'ALF. 
14 V. Mars *g'vó d'èrbe «grillon des 

champs», sauterelle; synon *pinchon d'érbe 

[= 'pinson d'h.', peut-étre à cause de son 

chant], BOURG. *g'va d' pré sauterelle. Le 

premier t. est bien connu dans le département 

du Nord; v. FEW 2/1, 10a caballus. 

15 Comp. DL *bizou (qqfs *bou-) jeune 

veau, de *bizer + suff. caressant -ou; v. FEW 

15/1, 119b *bison et vol. ult. 

16 'aoüteresse' (-atòrissa), propr' ‘celle 

qui fait la moisson’, ou bien '-eréce' (-aricia), 

au sens 'insecte qu'on rencontre au moment 

de l'aoüt". Le sens ‘sauterelle’ n'est pas 

consigné dans FEW 1, 176a augustus. 
1? Littéral' 'croisse-poireau': on croit en 

effet que la morsure de la grande sauterelle 

fait disparaître les "poireaux" (*porés, -ias .... 

v. vol. ult.) ou verrues; cf. Ps, DAsc., Ins. 

— Forme du verbe: *crache suppose une var. 

+crachè (< *crwaché?) à côté de la forme 

ordinaire *crouché HAUST, Chestr. Ajouter le 

type FEW 16, 426a *krussjan. 

18 Rép. approximatives: 1° «grillon» (pour 



la petite espèce) No 3; To 7, 73, 78; Mo 42, 
44; Na 84; D 94; L 2; Ma 2; Vi 13; — 
29 *cizié A 44; “coutia H 69. V. not. 154 
LIBELLULE, C, 2 et F; — 3° *fôtcheü D 120. V. 
not. 160 FAUCHEUX, A, 1; — 4° *cóbra: kòbra 
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To 13, qu'il faut peut-être rapprocher de kòp 
bra A “10 (not. 154, G, 2). Ajouter *séyéte 
DFL; FEW 11, 95b, salire. — La petite 
sauterelle sert d'amorce pour la péche: D 34, 
72, 101; H 67; L 66; Ma 2; Ne 4, 6. 

149. BLATTE 

Q. G. 474 «cafard; blatte». 

L'habitat et les habitudes alimentaires des 
blattes expliquent le plus grand nombre de 
leurs dénominations (4-8). On distingue par 
ailleurs plusieurs espèces, en fonction de leur 
couleur: la blatte orientale, brun foncé, est 
appelée "noire bête’ ou "maréchal", mots qui 
conviennent à d’autres insectes noirs, en parti- 
culier au ténébrion, avec lequel la blatte 
semble parfois confondue: la blatte brun clair 
(surtout blatte germanique) est qqfs désignée 
par 'roussette'; lorsque plusieurs t. sont con- 
nus en un seul point, "bête de gaz' est réservé à 
la blatte germanique. 
Comp. cette not. à la not. 126 CHARANCON 

et à la not. 129 BOUSIER !. 

A.? 1. a. "bête de four' To 27, 58; A 1-7, 
“10, '52, 60; Mo 1 (G. Tal), 17-23, 41, 44; S 
sauf 10; Ch 27-43, '54, 61, 63, '64; Th 72, 5, 
29, 53, 72; Ni 2, 6, '9, 28, 45, 80, 90-98, 7102, 
112; Na 19, '20, 22, 23, 44, 69, 79, 112 
(ordinair'), 127; Ph 15, 16, 42, 54, 79; D 25, 
36, 73-84, 96, 101, “103, 113; W 1, 10, '42, 63; 
H 21, '28, '42, 46, 50, 69 (arch.); L 1, 7, ‘32, 
45, 94, 106; Ve 1. 8, 24, 35, 38, 40, 47; Ma 1, 
9, 19 (“mouche ---"), 24, 36, 42 (qqfs), 46; B 5, 
15, 21, 28; Ne 4, '5, 14, 16, 20, 31-39, 47; Vi 6, 
8, 37 || b. "b. à four' Ni 39; Vi 46 || c. "b. de 
fourneau": di fórné L 35 (nér b. di f.) || 2. 'b. 
de cheminée" Ph 81 || 3. "b. de gaz'? S 36; Ch 
33 (ou resèt), 43, 54 (7), 61 (id.); Th 2, 5, 24; 
Ni 107; Na 19, 22, 30, 59 (plus petite et 
rousse), 84, 101, 127; Ph 6; D 7, 25, 38, 40, 58, 
72; W 10 (plus petite), 39; H '26, 37, 38, 53; 
L / (près de la cheminée, tandis que les 
cafards [blattes orientales] sont sous les meu- 
bles, par terre); Ma 46 ("mouche ---") || 
4. a. "b. de boulanger! A 752; Ni 80; Na 1-19, 
49, 59, 99, 107, 109, 116, 135: Ph 37; D 38, 
110; H 8; L 101; Ve 1; Ma 9 || b. 'b. de 

boulangerie’: di bolègriy D 68 || 5. "b. de maie' 
Ni 20; D 101 || 6. ‘b. de moulin": di mòlè D 68 
1 7. "b. de pain’ Ma 20 (?) || 8. ‘b. de farine" Ni 
61; Na 130; D 30; H 67 (mouche ---); L 116 
i| 9. "b. de grain' A 720. 

B.* 1. *magne-pan: maii på (--- pän) Ve l; 
My. 

2. *eache-pin ...: kaš pé? No 1 | --- pò, To 
Y 

3. a. terapin: krapé^ No 2 || b. “papin...: 
papé. To 1 | -8° No 3 (cf. pwë°y pain, ALW 1, 
c. 68). 

C.5 *moûnî: mni Ma 53 (?). 
D.S "noire bête’ Ch 61; Na '20, 69, 84, 129; 

D 46, 84, 96; W 35; H 1, 26, '28, 38, '39, 46, 
68; L 1, 2, 7, 29,32, 35 (~ tdi forné; v. A, 1), 
43-87; Ve 1, 24, 26, 32, 47; Ma 4, 9, 36, 39, 
42; B 28 || “noire “costire' H 2. 

E.” *marchá, -6...: marš W 3 | -ő Ch 26; 
Ni 1 | marisó To 7, 58 (pti =), 71 (?); A 28 
(pti ^). 

En *rosséte, *rou-: ròsèt L 1, '60, 61 | rar 
Ch 33, '54, 61. 

G.? *két'léne: kérlèn L '3, 4, 7. 
H. “blate: blat Na 30; D 68; Ma 2; B 22; 

Ne 49 (-a-), 65. 
I. *cafár ...: kafar To 7, 28, 48, 73, 94; Mo 

42; S 6; Ch 72; Na 59, 129; Ph 84, 86; Ar 1; 
D 94, 110, 120, 132; W 21; Ma 43; B 23 
(J.H.); Ne 11, 24, 26, 49, 69; Vi 2, 13, 18-25, 
'36, 37, 43 | -àr Mo 37; Ch 16; Th 25, 82; Ni 
33; H 69!9, 

! Présentation. On ne fournit pas la forme 
des mots qui sont traités dans un autre vol.: 
"pain" (ALW 1, c. 68); ‘cheminée’ (ALW 4, 
not. 48); "four", 'gaz', "maie", "boulanger", 'fa- 
rine’, 'grain', 'noir' (vol. ult.). V. plusieurs ex. 
de formes dans les notes. 
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2 DL et DFL “bièsse di fòr, di bol'dji, di | 
farène, à distinguer de *biésse di gaz insecte 

brun, fin et moins long que la *neüre bièsse 

(cf. n. 6): v. introduction; LÉON. “bièsse di for, 
di bolèdji, di tch'minéye; Pirs. *bièsse di bolèdji 

(noir brunatre), di gaz (brun roux; sa larve est 

le *viér à farène [confusion avec le ténébrion, 

dont la larve est le ver de farine]); DAsc., /ns. 
*biésse dè foür ou “nware bièsse, “bièsse dè 

gaz (blatte germanique); ajouter BALLE “bièsse 

dè fotir, Copp. +b. dé four, dè gaz, Mass. *b. 
du four. FEW 1, 341b bestia mentionne frm. 

bête noire grillon, blatte et liég. bièsse di foûr{e] 

[= 'feurre'] hanneton du solstice (comp. not. 

127, ADD., sous 3°). Y porter les mentions w. 

3 L'italique signale les pts où "bête de gaz' 
blatte rousse s'oppose à un autre mot qui 

désigne la blatte noire. 
+ Composés du t. ‘verbe + pain (compl' 

d'objet)". Le t. de l'est n'est pas dans les dict. 

malmédiens, mais figure pour Verviers, 

d'après WisiMUS, sous FEW 6/1, 171b man- 

dücare. — Pour le t. pic., v. Mars *cache- 

pongn, *mache-p. (inc. de PEH), papin «sca- 

rabée, bousier des boulangeries» [ténébrion?], 
synon. *marichó. FEW 2/1, 327a *captiare 

mentionne 'chasse-pain' (ici sous 2) pour 
Gonde. (“bousier”), et Mouscron “mache-pin 

blatte est inséré FEW 6/1, 458a masticare. 

— Le mot *crapin pourrait étre une altération 

de *crape-pin (de *(a)graper, -cra- saisir, FEW 

16, 358 *krappa). *papin dérive probabl' de 

+crapin; il a peut-être subi l'attraction de 
*papin bouillie, páte, FEW 7, 583b pap- 

pare. 
5 La rép. n'est pas süre; elle peut toutefois 

s'expliquer de la méme maniére que A, 8. On 
notera que c'est plutót le ténébrion qui re- 

cherche la farine; v. FEW 6/3, 36b molina- 
rius. 
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é Le mot est souvent donné au pl.: *neürés 
biésses, *(g)nürés ---, *nwérés ---. V. DFL 

'terme générique pour la blatte et le téné- 

brion', Dasc., Ins. l?'synon. de “bièsse dé 

foür'; 2° 'ténébrion'. Pour la confusion entre 

ces deux insectes, v. aussi n. 2 (PiRs.) et n. 10. 

FEW 7, 130b nigeret 1, 341b bestia, ainsi 

que 21, 275b ürebyes (d'aprés ALF 669: 

sans doute altéré d'un f. pl. *nárés biésses). — 

Expr.: *fé totirner a neürés bièsses faire tour- 

ner en bourrique DL. 
7 Propr' 'maréchal'; comp. not. 129 Bou- 

SIER, D, et porter le sens FEW 16, 518b 

*marhskalk. 
8 Dër en "-ette' de 'roux' à ajouter, avec le 

sens 'blatte', sous FEW 10, 590a rüssus. 

C'est probabl' par erreur que le DFL range ce 

mot parmi les appellations de la blatte orien- 

tale; v. l'introduction et l'équivalence 'rous- 

sette' = "bête de gaz' à Ch 33, 54, 61. 

? Littéral' 'catheline'. Porter le sens FEW 
2/1, 504a. Catharina, et comp. not. 130 

COCCINELLE, D. 
!9 Rép. approximatives: 1? *crikét Ni 85 

(2); *crinán Ar 2 (grillon et cafard); -on D 120 

(petite béte qui chante dans les anciens fours); 

+ichantré Ne 32 (?), 44 (grillon et cafard); 
*criyár Ph 33. V. not. 146 GRILLON; — 2? tea- 
lande, -anke A 37. V. not. 126 CHARANQON; = 

3° +foreii B 24 (petite bête noire dans la partie 
grasse du jambon). Comp. les sens notés FEW 

3, 699a forare; — 4° +tòpin D '141 (espèce 

de petit coléoptére noir et allongé); — 5° "bête 
de bois' Mo 20. Désignation fréquente de la 
tique; v. vol. ult.; — 6° *crabe Th 64. Sans 

doute 'carabe': FEW 2/1, 353a carabus; — 

7° +cousin B 23. V. not. 136, G, 137, K. — 

Larve [de ténébrion]: ‘ver de farine’ H 21; B 
11;'moulon ---' To 24; “petit ver blanc Ne 63 
(dans la vieille farine). 

150. PERCE-OREILLE 

Q. G. 462 «perce-oreille». 

Les désignations appartiennent à deux grou- 
pes: 1? composés du t. 'verbe (+ préposition) 

(+ article) + oreille(s)'. On croit en effet que 

l'insecte s'introduit dans l'oreille de l'homme; 

2° appellations métaphoriques se fondant sur 

la comparaison entre les pinces abdominales 

des dermaptéres avec des ciseaux ou avec des 

forces (comp. fr. forficule). Ces derniéres se 

localisent dans le s. du domaine (famille de 

forces") et en borain (famille de 'ciseaux"). 
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* ALF 1664 ALLR 190. 

A." 17 a. "muce-en-l'oreille (té l'o., *o l'a.) 
mas, muz Na 19, '20, 30, 49, 84, 101, 129; D 
15, 30, 34, 46, 64; W 1, 3, '9, 10, 13, 30, '32, 
35, '36, '39, '42, "56, 59-66; H ...; L...; Ve 6, 
8,715, 24, 26, 35-47; My 1, 2, 4; Ma 1-24, 35- 
40, 43, '48; B 2-9, 12, 15 (ou 'mouche---'), 23 
|| b. "muce-en-les-oreilles (“ès-o.)': mus Ni 19, 
20, '29, 85, 98, ‘102; Na 6, 79, 99, 116, 127; D 
25, 40, 58, 72, 73; W 21, '45; Ma ‘49 | muš Ni 
6, '9. 17, 26, 45, 80, '97; Na 23, 59 || c. *muce- 
aux-oreilles': mus őz o. D 36 | muš az o. Na 
59 || d. "muce-a-oreille(s) (*a-o.)' : muš Ch 72; 
Th 24; Na 22; Ph 6, 45 || c. "muce-oreille(s)': 
mus Th 64 (que l'enq. transcrit mas a ray); 
My 2, 3, 6; Ma 29, 40, '50, 51, 53; B 5, 6, 11, 
'14, 16-27; Ne 26 | mus B 28, ‘32, 33 | mis Vi 
'34, 35 | mad Ni 2, /5, 11, 107; Ma 107 | mus 
No; To 2-24, 28, 37, 43, 48; A 2-37, 50; Mo 
17; S 6, 31, 37; Ch '64; Th 43; Ni 90 | més Ni 
36 | mis To 39, 58, ‘71, 73; A 50, ‘52, 55; Mo 
9, 64; S 1, 19, 29, 36, 37; Th 2, 5. 

2. a. 'mouche à l'oreille': mós a / o. B 15 
(ou "muce-en-l oreille’) || b. “mouche aux oreil- 
les": muš őz o. Na 109 | --- az o Ch 43: D 7 || 
c. "mouche à oreille(s)': muš a o. Ne 11 |j 
d. "mouche-oreille(s)': mais o A 44: Mo 23; S 
37; Th 54, 73; Ni 39, 90, 112; Ma 423, 46, '47, 
48; Ne 9, 11 (qqfs), 14, 16 || e. "mouche d'oreil- 
le(s): mus d o. S 10; Ch 4; Ni 38. 

3. a. 'muce-en-l'arégne': muz è l òrañ Ve 6 
|| b. *muce-araigne': «micharéne» To 99 | 
misòrèn Mo 20. 

4. 'mouche-araigne': maus arañ Mo 41; Ph 
86 | mus areñ Ch 27; S 1. 

B.' 1.“ 'troue-oreille': traw o. B 27, 28; Ne 
33, 39, 47 (Molinfaing), 49, '50, 76 || 2. "troue- 
pied': traw pi Ne 15 (Dr Fossion), ‘17 (M. 
Rézette) | --- pyè Ne 33 (H. Bigonville), ‘34, 
76 (ou *fitche-o.). 

C.! 1. 'perce-oreille': pèrs o. A 1; Ch 28, 
33; Th 14, 29, '32, 46, 62; Ni 1, 61, 72, 93; Na 
1; D 120; Ne 47 (néol.); Vi 47 | pèrs o. To 1, 
27 (pérs); Mo 1 (G. Tal.) || 2. 'perce-aux-oreil- 
les'5: per? az o. Mo 1 (M. Dém.). 

D.' 1. 'pince-oreille': piz o. Ne 76 j| 2. "puce- 
oreille': pus o. Th 82 || 3. 'pince-queue'5: pès 
ka Ni 33. 

E.? 1. "bête à l'oreille": b. a 1 o. Ph 53, 61; 
Ar 1; D 94-101, ‘103; Ne 4, '5, '8 || 2. "bête 
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aux oi b. az o. A 20; Th 53; Na 44, 79 | b. ër 
| o. Na 135; Ph 16, 33, 42, 79: D 38, 68, 81, 84, 
| 110, 113 || 3. "bête à oreille(s)': b. a o. Ch ^54, 
61; Na 69, 112, 130; Ph 15, 37, 54 (bet ---, 
mais ordinair" byès), 81 || 4. "bête d'oreille(s)': 
b. d o. S 13; Ni 33 || 5. "bète-oreille(s)' (analysé 
en bet a ray) Th 72. 

F.5 1. a. *fwáchéte, “fò-...: fwasèt Ne '12, 
24, 43, 44 (ou -et), 51 (-2èt), 57 (fwa-), 69 
(fwa-) | fā- Ne 23 | fa- Vi '36 | fó- Ne 65 (èn 
éfò-); Vi 6 | fü- Vi 8 || b. +fourtchète: farèèt Vi 
2 

2. a. *fwách'léte, *fo-...: fwaslèt D 123, 
“129, 132, 141 (Frahan: fwaz-); Ne '22, "38, 69 
(fwa-) | fa- Ne 20 | fó- Vi '12, 13, 18-25, 37, 38, 
^40 (S'- Remy), 43, 43 | fu- Vi 27 || b. *chwáp"- 
léte?: fwaplèt Ne 31 (blason d'Anloy), 32 |j 
c. *chaf'lote?: saflòt D 136. 

3. *fwèche(s)-a-fwèche(s): Déi a fwés Ar 2. 
4. a. '*fourtche(s)-oreille': faré o. Ne 60 || 

b. '*fitche-oreille': fié o. Ne 63; Vi 16, 
G.!? *eizió, *écizyó ...: sizyó Mo 41, 42, 58, 

79 ("bête à ^") | suzó Mo 44 | ésizyó Mo 37 | - 
Zò No 1. 

! Pour les composés du t. "verbe (+ prép.) 
{+ article) + oreille', v. FEW 1, 180b auri- 
cula. — Le mot 'oreille' sera traité dans un 
vol. ult. Le genre du composé a été relevé 
pour un certain nombre de pts: masc. à No 3; 
To 73; Ni 2, '5, 6, '9, 20, 36, 85; Na 49, 58; D 
38; W 59; H 8; L 7, 35, 'S0, 66, 85, 87, 101, 
113; Ve 35; My 3, 6; Ma 1, 39, 40 (pour 'm.- 
0.'), 43, 51, 53; B 21, 24; fém. à To 6-24, 28, 
48; A 713, 20, 37, 44; Mo 9, 64; S 6, 29; Ch 4; 
Ni 11, 38, 39, 107, 112; Na 99, 101, 129; Ph 
86; D 15; H 68; L 94, 114; Ve 24, 32, 40, 41, 
44; Ma 40 (pour 'm.-en-l'o.); B 2-9, 15, 22, 
23; Ne 14, 26. 

? Le t. 'muce-en-l'oreille, propr! ‘entre 
dans l'oreille', et les formes qui en découlent 
appellent qqs rem.: l” le v. "mucier' (FEW 
6/3, 195a * muk yare) régit la prép., d'où les 
t.: "m. ê l'o., “m. o l'o., ou la prép. représente 
in (» tè)et in illo (> to), qui se substitue 
qqfs à in devant "la" et T” (ALW 2, c. 5 et 
ADD. a); *m.-és-o., ou tès découle de in 
illos (comp. *ézès, *ozés < intus in illos, 
ALW 2, c. 5. ADD. B); *m.-ós-o., *m.-as-o., 
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dans lesquels 'aux' (< ad illos) possède une 
valeur locale; enfin *m.-a-0. ou 'à' (< ad) a 
la mème valeur. Les formes du t. "muce-oreil- 
le(s ne sont pas complètes d'un pt de vue 
syntaxique; elles sont altérées des premières 
citées, peut-être sous l'influence de t. où le verbe 

est transitif ('troue-oreille', perce-oreille’ ...); 
— 2° la famille de 'mucier' apparaît dans 
plusieurs autres q. de leng., notam' 1138 
«se (dés)habiller» (ALW 5, not. 65-6), 1451 
«écorcher un lapin», 1324 «se cacher», 1633- 
34 «cachette». Dans le composé 'muce-eu- 
l'oreille’ (et var.), le verbe: se présente sous la 
forme mus (au lieu de mus) à B 28, ‘32, 33; 
mis (au lieu de mus) au s. du domaine: comp. 
*figne-é-stron (not. 129, G, 1); mis (au lieu de 
mus) en plusieurs pts de l'o.: comp. *mutièrne 
> "mt, (not. 45, B, 2); subit l'attraction du 
subst. "mouche" (ALW 1, c. 64). On a séparé 
sous A, 2 les formes ou le premier élément est 
sûr! (*moche --- et ‘mouche d'oreille") ou 
probabl' (autres formes) "mouche". On ajou- 
tera toutefois que "mucier" possède des formes 
en muš- dans une zone intermédiaire entre 
celle du t. mus- (est) et celle du t. muš- (d'ou 
mis-) (ouest); d’après les autres q. consultées, 
mus- est connu à Ch 63, '64 (ou mus-); Th 24, 
29, 43 (id.), 46, 53; Ni 2, '5, 6, '9, 11, 26, 45, 
61, 80, 93, ‘97, 107; Na 22 (et mas-), 23, 44 
(id.), 107, 130; Ph 16, 45. Aux pts contigus des 
pts cités, la forme est mus- ou mus-, sauf à Ph 
15, 37, 42, 54, 79, 84, pour lesquels on ne peut 
tirer de conclusion (lac. du t. dans les q. 
consultées). On notera par ailleurs que, sous 
FEW 1, 180b auricula, une forme boraine 
*moucharenne [ou -arenne représente 'araigne', 
v. 4°] est dite altérée sous l'influence de "musa- 
raigne', ce qui est possible dans cette région 
(v. not. 46: *mucharéne Mo '39), à condition 
qu'on y ajoute l'influence de "mouche" (> 
timbre -4-); — 4° le compl' "en l'oreille’ s'est 
qqfs corrompu en ‘en l'araigne' (v. not. 157 
ARAIGNÉE, A). 

* muš à Ma 42 pose un probléme d'inter- 
prétation; la forme ne représente ni 'muce' 
(= mus) ni mouche’ (= mòg). 

* 'troue-oreille' désigne le perce-oreille se- 
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lon Goff., mais le scolopendre (qui n'est pas 
un insecte) selon DASN.; v. HAUST, Chestr. — 
'troue-oreille' s'altère en 'troue-pied' probabl' 
sous l'influence de 'troue-pied' lamproie de 
ruisseau (not. 118, B, 2), puis salamandre et 
lézard (not. 98 et 96, sous F). 

5 L'art. contracté vient probabl' de "muce- 
aux-oreilles!. 

5 Cf. 'pince-cul' perce-oreille, attesté FEW 
8, 545b *pints-, où il figure après 'pince- 
oreille. — Dans 'pince-queue' (ou "p.-cul”), 
‘pince’ peut s'analyser comme un v. dont l'ob- 
jet est ‘queue’ (ou "cul”) ou comme un élément 

nominal dans la dépendance de 'queue' (ou de 
"cul”) («queue (cul) en forme de pince»). 

7 V. PIRS. *biésse-as-o., LÉON. *biésse-aus-o. 
8 Dér. de "forces! (fòrfices) ciseaux ser- 

vant à tondre les brebis (v. vol. ult.), corres- 

pondant aux t. 'forcette' (1a), altéré en 'four- 

chette’ (b), "forcelette, -elotte" (2), parfois for- 
tement modifié, “force(s)-a-force(s)” (3), et, 

sous l'influence des composés du t. 'verbe + 
oreille', "force-oreille', attesté en Moselle et 

connu en BR sous les formes altérées 'four- 
che-or.' (4a) et 'fiche-or.' (b) (syntaxiq' in- 
complet, tout comme 'muce-or.': v. n. 2). V. 

Mass. *fóchéte ciseaux pour tondre les mou- 
tons; forficule, Gloss. S'-Lég. *fochéte (Virton 
*foch'léte) forficule, dimin. de *fouóches ci- 
seaux ..., LIÈG. *foch léte forficule. FEW range 
certaines formes sous 3, 710b fórfex ('for- 
c(eljette" et Saun. foxaray, littéral! 'force- 
or.', Couzon fececoua, Beaujolais fortsecoua, 
littéral! 'force-queue'); d'autres sous 3, 891b 
fürca (avec occit. 'fourche' perce-or., et fr, 
‘fourchette! d). — D'un pt de vue phon., 
noter le passage lorrain de rs à $; comp. ALW 
1, c. 78 POURCEAU et ici, not. 167 vER DE 
TERRE. 

? Altérations: fwaslèt » swaflèt (métathèse 
des consonnes), d'ou swaplèt; faslòt » saflòt 
(même phénomène). 

10 Sens non confirmé par la lexicographie 
montoise (Sic., DELM., RUELLE); comp.: Hé- 
CART (Valenciennes) «ecisiau» pince d'écre- 
visse; S' Pol $izòw tipule, etc., FEW 2/1, 40b 
*caesellum; not. 154 LIBELLULE, C, 2. 

# 
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151. POU (carte 82) 

Q. G. 543 «qui a des lentes a des poux», complétée par 1854 «il écorcherait un pou pour avoir 
sa peau» et par 370 «pou de la brebis», 

TOME 8 
CARTE KI 

Le traitement de -óclo dans la finale de 
pédücülu a été perturbé par la présence de 
la voyelle en hiatus; comp. w. *djino, -gno et 
formes apparentées < genücülu, liég. +f'no 
< fenücülu (vol. ult.) La fermeture de 
cette voy. explique l'évolution liég.: péu (comp. 
afr. peouil) > piu > pyu. Les t. III-V doivent 
s'expliquer par le déplacement de l'accent: 
pèw > pèw (d'où pé) > puw (d'où pu). Le 
t. V est semblable au fr. pou. 

© ALF 1067; ALLR 203; BRUN, Eng. 
1256; FEW 8, 148a sv. pédücülus. 

L a. *piou ...: pyu D 30, 34; W 1, '8, '9, 10, 
13, 30, 35, ^36, ‘39, 42, 63, 66; H ...; L...; Ve 
1-26, 31 (néol., v. pu), 35; Ma 2, 3, 4 (ou pèw, 
Dën), 9-12 (v. pèw) | pyuj-ù L 4 || b. *piu...: 
pyuj-u W 21. 

II. a. *péw, *péw, *péw, *péw...: pèw D 
64; Ve 41, 42, '45, 47; Ma 9-12 (arch., v. prak 

| 19-29, 43, 51, 53; B 12, 16, 21 (à Roum.), 22, 
23 (Moinet, et Longv., enq. compl.) | péw/pew 
B 6 | pew Ma 42 | péw/péw Ma 1, 40 | pew/pêw 
Ma 39 | pèw/péw Ma 4 (ou pya) || b. *peuw, 
pes): pèw D 46 (v. pü); B 23 (J.H,, v. pèw) | 
Dënn B 27 (enq. compl., v. pi). 

III. *peü...: pé B 21 (pèw à Roum.), 24, 
28-33; Ne 11- 16, '22, 24, 26, 32, 33, '38, 39-49, 
60, 63, 76; Vi 6-27 | pélpé Ne 23, 31 | pé B 5. 

IV. a. tpu, “pi...: pu Ni 2, 6, '9, 33, 80, 98, 
“102; Ve 31 (v. pyu), 32, 34, 37 (-ü), 38-40, 44; 
My; B 2, '3, 4, 7, 11, 15,717 | pu/pii Ch 43; Ni 
11, 17, 26, 28, 45; Ph 79 | pü Ch 27; Na 19 | 
püjpü S 29; Ch 61, 63, ‘64; Ni 1 (v. pü), 72 
(id.), 90, ‘97; Na '20, 22, 59, 130; Ph 61; D 68, 
123, 132; Vi 2 | pu/pü Ni '5, 36-39, 93; Na 23; 
Ph 69, 84, 86; W 59 | pü Ch 4-26, 28, 33, '54, 
72; Th 24, 29, 46, 53; Ni 11, 19, 20, 61, 85, 
107, 112; Na 1, 6, 30-49, 69-129, 135; Ph 6, 
15, '21, 33-54, 81; Ar; D 7-25, 36-40, 58, 72- 
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120, 136, ‘141; W 3; Ma 35, 36, 46; B 9, SH 
27 (v. PÉ ww); Ne 4, 9, 20, 51, 57, 69 | 

b. "Ben... ` Pip, Vi 37, 43 | püjpu|pyé 
(Lecoq) yi 46 | pü, Vi 38, 47, '48 | «pueu» Vi 
'36 | pyè Vi 35 || c. *p()à: pü/pyü Ph 16. 

V. a. “pou, *poü ...: pw No 1; To 1, 37-43; 
A 60; Mo 23; S 6-13; Th 72 | pujpài S 19, 31; 
Th 82 | pú No 3; To 7, 71; A 1,713,720, 50; S 
1; Ni 1 (v. pii/pa), 72 | pü/pü A 2, 7, 28,'52; S 
37; Th 25, 62, 64 | pu/pü To 48, 78, 99; A 12; 
Mo 20, 37, 79; S 36; Th 2, 73 | pū To 13, 24, 
28; A 37; Mo 1, 9, 17, 41-64; Th 5, 14, 43, 54; 
Ne 65 || b. *poü,, *p ou ...: Dänn A 44 | Piw) 
To 58; A '18 | pu, A 55 | pulpi, /pœw To 2 | 

piijp,supus, No 3 | pujpü/p.ä No 2 | pu 
p,ulpya To 73 | p,u/pyä To 94 | pu/pæ, To 6 

| pau To 273. 
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! Les var., intégrées dans le tableau, affec- 

tent surtout la durée de la voyelle. — On se 

reportera à un vol. ult. pour les désignations 

spécifiques du pou de la brebis (q. 370). 

? Sens secondaire: 'spergule (plante) Na 

22. — Dér. adjectivaux signifiant ‘pouilleux’: 

1° en '-ard': *páló: püló Ni 5; pp Ni 17, 28. 

D'où subst. ton p.; — 2° en (eux: "pèwieu, 

“petiyeii, *pieu-, *pou-: pèwyé Ma 19; peyé 

Ne 33 (Recogne); pyèyè Vi 35; puyé Ve 41. 

— Dér. verbaux signifiant 's "épouiller", v. vol. 

ult. («les poules s'épouillent»). — Pour “pou 

de bois’ cloporte, v. not. 162, D, 1. 

152. LENTE (carte 83) 

Q. G. 543 «qui a des lentes a des poux». 

Lee 

ees e 
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* tante 

“tanté 

Au ord du trait, genre masculis; eu sod gone feminis. 

Les grande symboles valent pout toute Faire délisiiée par ke trait 

L'intérét de la carte réside dans l'opposition 
entre ‘lent’, masc., descendant direct du lat. 

TOME 8 
CARTE #3 

lende, et ‘lente’, fém., que l'on rattache à 
une réfection *léndite. 
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+ ALF 757; ALLR 203; FEW 5, 250a 
lens, -dis, sous 1 (ici A) et 2 (ici A). 

A. (l'un?) “lin, "léist, “lè”, "ien, "léint, 
*leun! ... /A No 1; To 28, 37, 78, 94; Mo 1, 9, 
20, 23, 41-44, 64, 79; S 1, 13, 29, 36, 37; Ch 4, 
26-63, '64; Th '2, 5-24, 29, 43, 53-64, 73; Ni 
11-107; Na 6, 22, 30, 44, 69; W 3-35, '36, 63, 
66; H 2-27, '28, 37; L 1, 2, 7, 14-45, 66-87 | -&, 
No 2| -êy To 6, 7, 48; S 19 | -é Mo 37; W 1, 
'39 | -&, Ve 26 | -ëy L 94 | -ey Veil -è/-è A 
12 | -é" To 24; L 19 | -è" Ve 8 | -è A ‘13, “18; L 
4, 61 |-a, To 99 | -& A ‘10: Ve 6 | - To 43 | -é 
Mo 58; Na 49, 59, 107 | -e" Ni 1 | -é Na 19, 
‘20, 23 | -ë A 44,52 | -é To 58 (ou -é,), 771; A 
2, 7, 720, 28, 37, 50, 55; Mo 17 (-é,); S 6, 10 | 
-é? To 2, 13 | -& To 73 | -&, No 3 | -à, W 59. 

A". I. a. ("une") *linte, “lé te, +lé te, *li- 
te? ...: lèt To 27; S 31 (2); Ch 16, 72; Th 72; 
Ni '5, 6, ”9; Na 1, 79-101, 109-135: Ph 6, 15, 
33-81, 86; Ar; D 7-34, 36 (nét?), 38-136; H 1, 
38, 39, '42, 46, 49, 53, 67, 68; L 101, 114, 116; 
Ve 37-47; My 3, 6; Ma; B 2, ^3, 5-9, 11, 12, 
“14, 15-33; Ne 4-44, 51, 57, 69; Vi 16 | -é.- To 
1 | -&* Ve 24, 31; My 2, 4 | -é- Ve 34; My 1| 
-è- Vi 18, 21, 22 | -é- Ph 16; H 69 | -é- Ph 84; 
Ve 32 | ët Ne 49 | -i- Ne 47 (2), 60, 76 || 
b. *lin.ne*: /én Th 46 || c. *limpe: lèp H 50; 
B 4. 

IL. *lante, “late: lòt Th 25, 82; Ni 112; Ve 
35; Ne 24 (ou Jet), 63 | -a- Ne 65; Vi 2-13, 25- 
47, '485. 
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' DL, BaL, DEPR.-Nop., Copp., SiG., BOURG. 
tlin, Maps id. (à distinguer de “lin < linu), 
Corr. lé. A lèy, comp. CARL. «lin- -y»; à là, 
REN. «lée». Ajouter BALLE “lin (synon. *lin- 
te); Ph 45 est en effet à la frontiére des deux 
aires (v. la carte). 

“ LÉON., Pirs., Haust, Chestr., BALLE "im, 
te; Li£G. *léte. 

3 Altération de l'initiale attestée pour Cour- 
tis., FEW, Le. 

+ Pour cette forme, qu'explique probabl! le 
procès lènt » lénn, v. L. REMACLE, La diffé- 
renciation des géminées... 33, n. 21: «Hor- 
ning, ZRP 15, 501, alléguait d’après Grands, 
2, 21, un namur. /ène ‘lente (de pou). Si la 
forme est authentique (elle ne figure ni chez 
Pirsoul, ni chez Léonard), elle parait bien 
offrir une réduction de nd ana la finale. Mais 
il s'agit d'un cas complexe: on postule, pour 
certaines régions, à côté de lens, lendis, un 
lendine.» 

5 Rép. approximatives: 1° tleiisse L 106 (?). 
Propr' ‘œuf hardé'. V. vol. ult.; = 2° +lèvrin 
Ma 1 (?). V. not. 145 PUNAISE, D. — Additions 
à la formulette qui constitue la q.: *qui a 
pacyince a vértu; qui a dés lintes --- B 7, 11; — 
“qui a --- pus, èt l’ ci qui lès hape ènn'a pus My 
4; --- *qui s' lès hape nu l's-a pus My 2. V. 
aussi SCIUS --- “èt qui lès touwe ènn'a pus. — 
A L 113, on note: "ie k'i-n-a dès pious, i-n-a 
dès pouces [puces]. Quid? 

153. MORPION 

Q. G. 546 «morpion». 

Le pou de l'homme se présente sous deux 
formes: le pou de tète et le pou de corps, plus 
grand, que l'on appelle couramment morpion. 
Le simple 'pion' (lat. pédóne) survit à l'est. 
Ailleurs, PEH a relevé "morpion', ainsi que 
des syntagmes du t. "pou + déterminant". 

A.! “pèyon...: péyó Ni 98; Na '20; D 46; 
WI; H 1, 8, 37, 45, 49 (peo); L 1, [19 (= pou 
de brebis?)], [32 Gå: id.2)}, 45, 101, 113; Ve 
37, [40 (seul fig.)], 41, 42; My 3 (t. générique 
et décent pour éviter "pou"), 4, 6; Ma 9; B4, 7 
| -ò" Ve 24 (au sens propre à Limbourg, tandis 

que mórpéyó, fig., se disait à un enfant mé- 
chant; à Dolhain, seul! fig.) | -ó L 43 | -ò, Ve 
26, 39 | -oy L 66; Ve 1 | -ây W 63. 

A'.! I. *mwérpéyon, -pion: mwèrpèyò H 50 
| -pyô Ve 47. 

IL. *morpéyon: mórpéyó Ve 24. 
IH. *mórpi(y)on, -puan... *moür-, *mour-, 

*mor-: mórpiyó, mór- Ch 61, 63-64 (-pi-); Ni 
2,75, 61, 93, 107, 112 (ou mar-); Na 23, 107, 
109, 127, 129; Ph 33, 42, 81; D 7, 40, 68, 73, 
101; Ma 42, 43; B 11 | -pyó A 37 (mór-); Ch 
43; Ni 85 (arch.); Ph 16, 79; D 36; H 69; L 
116; Ve 32 (-op); My 1 (-ò"y); Ma 2, 9; B 21, 
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22 | -puà, Vi 18 | om Vi 13 | -pu,àg Vi 21 | | tion. — Les formes de 'morpion' doivent 
marpiyó Ph 45 | mür- Ch 27 | mur- Ni 36, 38, 

112 (ou már- selon enq.) | mérpyó Ni 72; D 38 
| mür- Ni 1 | morpiyô No 1; A 7; Ni 11; Na 

112; Ph 84; W 13; Ne 69; Vi 2 | -,yó To 28, 48 
|-isé; To 1| 4,0 To 78 | -pyó No 3; To 6, 58, 
“71, 99; A 2, '10, 12,713, 55; Mo 1-20, 41, 64, 
79; S 1, 6, 13, 19, 31, 363; Ch 16, 26; Th 5-54, 
64, 72, 73, 82; Ni 6, '9, 26, 33, 39, 45; Na 20, 
44, 49, 69, 79, 101, 112, 116, 130; Ph 6, 15, 37, 
53-61; Ar; D 30, 34, 58, 81, 94, 110-120, 132; 
L 39, 85, 106, 114; Ve 40 (v. 4); Ma 29-36, 43, 
[53 (pou de mouton?)]; B 9, '14, 16, 24, 28, 30; 
Ne 4, 20-31, 33, 43, 44, 49; Vi 6, 8, 25, 35, 36, 
37, 43 | -py;ó To 73 | -ð To 27 | ,0 Mo 37 | 
«-eon» To 39 | -pyàü, No 21-05, A 12 |-ò, A 
44 | -öy My 2 | -å Ar 2; W 59; Ne 63 | -à. Ne 
76 | -à, To 2; Ni 20 (sauf Ard.) | -à Ne 60. 

BA 1. "pou" Ch 4; Th 5; Ni 85; Na 99, 101; 
Ph 69, 86; D 15; Ma 1, 40 || 2. "plat pou": pla 

Na 30 || 3. *man-pou': mà p. A 28 (?) || 4. "pou 

de corps' Ni “102 || 5. "pou de dos’ A 37 (ou 
A”; Th 62 (connu depuis la guerre) || 6. "pou 

de con (cog)! Mo 44 || 7. “pou avec une croix 
de fer": p. avai òn krë t fyér My 1 (J. Dombret, 
ou A”). 

C.5 *mégnes (pl.): meni L 619. 

1! FEW 8, 146a pédo, -Gnis (sous 1 b B). 

Le simple, qui correspond à 'pion' fantassin, 
est en réalité une réduction du composé 'mor- 
pion' (= 'mord-pion' «insecte qui mord les 

fantassins»). Le t. “pion" a été connu au sens 
‘morpion' "sur un domaine plus vaste; v. 

anam. poon, pon de chief (15° s., HAUST, Méd. 
nam.). — Comp. le trait! de la voy. initiale en 

hiatus dans pèdòne (afr. peon; w. *(-)péyon, 

-piyon, -pion) a celui de pédüclu (afr. peouil; 

w. *piou, verv. *péw); v. not. 151, introduc- 

avoir subi l'influence du fr. On attendrait en 

effet, partout comme sous I, la diphtongaison 

du ó entravé par r + cons.; comp. 'mordre': 

*mwéde, -a- (vol. ult.), 'a-com-mordre': tac- 

mwéde (not. 186, B), ‘amorce': *amwéce, -ace 

(not. 192), etc. — Sens fig.: v. le tableau (Ve 

24) et ajouter *ké p.! (d'un gamin importun) 

Ve 40; tm. petit gosse mal venu ou embêtant 

B 24; *d' la grin.ne di m. enfants mal élevés 
Ne 49. V. FEW, l.c. 

? Sens confirmé pour ces trois pts par la q. 
370 «pou de brebis»; cette notion sera traitée 
dans un vol. ult. 

3 A S 36, on précise *m. d’ chwane, synon. 
*m. d' kinéte, oà les deux déterminants, litté- 
ral! "conne' et 'connette', signifient ‘pudendum 

muliebre’: pour le premier t, v. FEW 2/2, 

1540b cünnus; a *kinéte, comp. les formes 

insérées FEW 21, 326a (Nivelles *kine, d'une 

part; rouchi chonéte, ard. chounette, d'autre 

part). — V. encore 'pou de con', B, 6. 

* Pour 'pou', v. not. 151; 'corps' et 'dos' 
apparaitront dans un autre vol.; *man maman 

est chez DEPR.-NoP., CoPP., Corr. ...: l'appel- 
lation fait référence à la taille du parasite (v. 
l'introduction); on ne s'explique pas la rép. de 
My 1 (t. 7). 

5 DL et FEW 16, 557b, flam. mienje. Le 
mot s'utilise surtout pour la vermine des 

oiseaux et des mammifères (vol. ult.), parfois 
au sens ‘puceron’ (not. 144, D) et méme au 

sens 'mite' (not. 143, D). 

$ Autre rép. (à rapprocher de A”): *corpion 
«béte plus grosse que le pou qui se met sou- 
vent dans de la paille ou des boiseries» To 24. 
L'explication ne correspond pas à ce que l'on 
entend par morpion. Une réponse identique a 
été relevée à To 99 au sens ‘courtilière’, dans 
l'aire de 'scorpion'; v. not. 147, D. 

154. LIBELLULE 

Q. G. 463 «libellule; (folklore)». 

Les rép. recues concernent à la fois les de- 
moiselles ou petites libellules (sous-ordre des 
zygoptères) et les libellules propr' dites (sous- 

ordre des anisoptéres). Si la gráce et la lége- 

reté de ces insectes les font parfois dénommer 

'(ma)dame', '(ma)demoiselle'... (d'où “mon- 

sieur' pour les espéces plus grandes), la crainte 

qu'inspirent les grandes espéces (souvent liée à 

des croyances superstitieuses) génére le plus 

grand nombre des appellations. On pense que 
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la grosse libellule attaque l'homme, qu'elle 
coupe ('ciseau(x)', "couteau', 'coupant' ...), 
qu'elle pique ("aiguille"); on croit qu'elle saute 
aux yeux ('coupe-yeux' ...), au front ("maque- 
front”), qu'elle cogne (*doga, "marteau d'eau"). 
Sa blessure est dite dangereuse, voire mor- 
telle ('scorpion', "bête de 24 heures"); aussi 
l'insecte est-il réputé maléfique ("marteau de 
diable", “diable à bouteille')!. V. détails en 
ADD. 

* R. PINON, La libellule dans le folklore et 
les dialectes de Wallonie, Vieux-Liège 4, 1955, 
510-520. 

A.” 1. "dame": dam A 752; D 716, 81, 101; 
Ma 35; B 33; Ne 11, 22, 23, 31 (petite bleue), 
49, 50, 57, 76; Vi "15, 16, 22, 27, ‘34 | dëm A 
'13 || 'd. d'eau’: dam d ëw Ne 63 (Nivel.) || "d. 
de Paris: dam dé pari Vi 46 || 'd. de noces'*: 
dam dé nòs To 37 | dem dé nèg No 1. 

2.4 "madame": madam To 94; S 29, 37; Ch 
43 (bèl =); Ni 1 (H.F.); Ph 79; B 15; Ne 20, 
60 || "m. d'eau'...: madam dë Ni 19 |--- al 
dw Th 32 || 'm. de(s) fosse(s)': madam dè fos S 
13 || "m. à perles": madam a pèl Mo 9; S 1 || "m. 
à couteau": madam a kutó To 37. 

3.5 "demoiselle". a. *dam'zéle ...: damzèl Ni 
"25; D '45, 96 (-zèl), 136 (id.), ‘141 (id.); Ve 
35, 44; Ma 2, 3, 12, 24 (-al), 28 (-el), 36-43, 50 
(-al); B 7 (à Rogery), 16, 28; Ne ‘6, 14 (bleue), 
15, 16, 51 (2àD || b. "d'mwèzèle, -mwa- ... 
*n'mwé- *du-, *di-, "dé *da-: dmwèzèl Na 22, 
30 (“lim vérte, “li ~ bleuwe); Ph '11 (-al), 45 
(id.); W ‘73: H ‘39 | dmwa- To 1, 73; A 1, 7, 
‘52, 60; Mo 17, 23; Ph 15; B 30, 33; Ne 31 
(petite bleue), 43, ‘50, 76 (Louftémont); Vi 6, 
8, ‘12, 13, ‘14, 16, "21, 43 (deux couleurs) | 
nmwé- Th 53; B 22 | nmwa- Th 25, 73 (petite); 
Ni 33; Ph 37, 54 (petite bleue); Ma 53; B 22, 
23, 27; Ne 26, 63, 69 | nma- Th 64; Ma 29 
(rare) | dumwè- Ne 16 | -mwa- Ne 11, 24, 39 | 
dimwé- Na 49, 84, 135 (-el); Ph 16; D 38 (Ad. 
Lebrun), 73; H '36, 37; L 66; Ma 20, 46; B 4; 
Ne 9 | démwa- To 27 | démwé- Ni '97; Ph 69, 
79 (-a) | -mwa- Th 72; Ni 1; B 21, 27; Vi 32, 
37, 38, 46 | dè-, dé- No 1, 3; To 1, 2, 13, 24 
(bèl =), 28-39; Mo 17, 23, 42; Ch 16, 72; Th 
29, 62, 82 (de- Signy-le-Petit); Ni 11, “25, 33; 
Ph 6, 54 (petite bleue), 81, 86; Ar 1, 2; D 94, 

333 

123, 129; B 24; Ne 43, 44 (-mwo-); Vi 18, 25, 
35, 43 | demwázel To 78 | damwazèl Ma 1; Ne 
47. 

4.“ "mademoiselle". *mam'zéle ...: mamzèl 
To 58; A 37; Mo 20, 37, 41, 44, 58,770, 79; S 
19, 36, 37; Ch 4, 27, 33, ‘36, ‘54, 61, 63, '64; 
Th 5, 43 (petite), 54; Ni 1 (H.F.), 28 (2), 45, 
61, 72, 80, 90-107, 112 (petite, enq. compl.); 
Na 1, 6, '21, 22, 44, 59, 69, 99 (petite), 107- 
112, 127, 130; Ph 16, 33, 53, 61; D 7, 25, '26, 
^27, 40-68, 81, 84, ‘91, 113: W L, 3, 10, ‘32, 35, 
'36, ‘39, '42; H 8, 27, 28; L '16, 61, 101, 106, 
116 (qqfs); Ve 34, 35; My 3, 4; Ma 51; B 9-12, 
21 (à Roum.), 23; Ne 32-39; Vi 2| -e/ S29; Ch 
26; Ni 19; Na 135; Ph ‘21, 79; D 36; L '32 
(petite bleue). 

B.” *monsieur': mòsyé To 58 (-4); S 37; Ni 
1; Ne 20 (gro ^), 47 (grosse), 49 (-æ grosse) | 
mõ- Ni 1 (J.H.); Ne 14 (jaune), 31 (grosse 
verte; les enfants en ont peur) | mé- Ne 76 
(grosse). 

CS 1. 'cisette’: sizèt Ni ‘102, 112 (grande); 
Na 99; H 1, 27, 37; L 66; Ma 3, '14, 53; B 6 | 
sé- W 63, 66 | sé- Ni 39 | së- Ni 6,9 | su- W 
30, '42, '56; L 4, 7, 39 (-en), 87. 

2. 'ciseau(x)': sizy6 A 44, 50 (elle crève les 
yeux); S 10 | si- A 55; Mo 20 (-yò) | -Z&, To 94 
| suzo L 50 | -ò H ‘77 | ésizyó To 48 (-,yó), 99 | 
ésizæy A '18. 

D.? *costire, *cous-: kòstir H 50 (7); Ne 4| 
kus- Ve 47. 

E.!? ‘aiguille’: awèy L 4 | éwiy Ch 33. 
Ei "couteau": kutè H ‘45, 46 | -ë Ve “36 | 

-tya Ni 20, 61; Na 79; H /23, 26, 69 | -ča D 30 
(J. H.) | kat£ H 49 | -tya H 53 || '"--- de diable": 
kutya d dyal Ni 28, 45 (grosse verte). 

G.'? 1. "coupant": kópà L 113. 
2. 'coupeur d'yeux': kòpé d iy A 7. 
3. 'coupe-yeux': kóp zi,, A 12 (masc.) || "--- 

bras': kóp bra A '10 || "--- ciseaux": kūp sizyó 
Mo 37. 

H.'3 'chasse-aux-yeux': kas a zi, A 2 (masc.). 
1.14 *make-é-front: mak e fró L 114, 116 || 

“cake ---: kak è fró L 116 (masc.) || *sou- 
ke ---: suk à fró L 14 (masc.) || *mouse ---: 
muz é fró W “42 (terme ordinaire). 

J.!5 1. *doguét: dôgè Ve 39; B 2 (1. espèce 
de libellule; 2. sorte de gros moustique), "3 
(petite), 4 (Ville-du-Bois), 5. 
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2. *doga: dòga Ve 37, 40. 
Ki *marteau': martè'L 61, 85; Ve 41 | € 

Ve 44; Ma 20, 40; B 2, ‘3 (grande), 6 | -ë L 87 
| mòrtè L 7, 29, 43 (mòr-); Ve 1, 24 (-é: on en 
a peur), 32 (-e) | mórté L ‘32 (grosse), 66 || 'm. 
d'eau": márt£ d ëw Ve 31 (espèce de petite 
libellule); B 7 (inc. à Rogery) | marte d èw Ve 

'15 | môrtè d èw L 94, ‘110 (M. Tancré); Ve 1, 
2, 6 (mòr-), 26 (id.) | môrtè --- Ve 8 || "m. de 
haie: márté d xb L 45 (| 'm. (de/d'au) 
diable': márté d dyal Ve 38 (-è) | --- gal L 61 | 
mórté d dyāl L 1 (C. Déom; H. Simon) | --- 
dyàl H ‘67 | --- gól H 67 | máàrté d à dyàl Ve 
42, "43 (már-) | | mòrtè dyòl L 1 (A. Gob., ou 
mórté [Martin] d.); Ve '10. 

Li" 'maréchal'...: marhà (sé kla) H 21 | 
marhi H "20 | marhà L 35. 

M. ‘mouche de 24 heures' To 771; A 7 (on 

meurt dans les 24 h. lorsqu'elle vous a piqué), 
‘13, “20, (--- 24 h. après la piqûre), 28 (id.); 
My 2, 4 (et Bellevaux), 6. 

N.18 scorpion": skórpyó D 30 (grande, enq. 
compl.), 72; Ve 31 (æschne, grande libellule a 

corps mince); Ma 2 | skòr- H 68 | skórpiyó H 
53 (?) | skür- H 38 | kòrsipyò L 7 (grosse) | 
krsipyó" L 4. 

M.!? "diable à (aux) bouteille(s): dräi a 
bòtèy H 2 | gal à bótéy H 8 || "bouteille": bautèy 
Th 25. 

N.?? 'dragon': dragó Mo 1. 
O.?! "coq d'eau": kòk d éw H 37; L '10; Ma 

4 (Ew), 9 | --- éw D 15 (probabl') | --- &w Th 
24; Na 107 || "coq d' aout D 38 (A. R.); W 21 | 

"poule d'eau": pòy d éw B '17. 
P. "fleur d'eau": flèr d éw Ne “5. 
o 24 "téte-de-verre': dès di vel W 13 || "bec 

---*: bèt di v&l W 13 (E. Detaille). 
R* *cárosse: karòs Vi '17. 
S23 +arioplane: aryóplan Ni 19 (enf.)?*. 

! II n'est pas rare que deux rép. soient 
données en un seul pt; dans ce cas '(ma)dame' 

et '(ma)demoiselle' s'appliquent aux demoisel- 
les, les autres t. aux libellules (à moins que 
'(ma)demoiselle! demoiselle ne s'oppose à 
'(ma)dame! libellule), 

? Ces mots reparaitront au sens propre 
dans un vol. ult, parfois sous une autre 

forme: ainsi en lieg., "dom zéie, forme ar- 
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chaique conservée au sens 'libellule', se dis- 
tingue de la forme courante “dimwèzèle. — Le 
sens ‘libellule’ est attesté pour 'dame' et pour 

'*madame' (FEW 3, 124b domina) pour 
demoiselle’ et pour ‘mademoiselle’ (FEW 3, 
134a *domnicella). 

3 Type attesté pour Tourc. FEW 3, 124b. 
— Pour *néche(s) noce(s) à No 1, v. vol. ult. 

et comp. les formes enregistrées sous FEW 7, 

243a nuptiae. 
* V. Copp., Dasc., Ins., CARL.! "madame. 

Dasc., Ins. permet de compléter les données 

de l'EH pour les t. "madame + c. dèt.": “m, dé 

fosse S 13, 15; “m. à pèles (ou 'perles' renvoie 
aux yeux brillants?) Mo 9; S 1, 16, 19, 20, 23, 

24, 25, 29, 32, 37; Ch 24, 26; *m. à pénas (à 

ailes: v. not. 7, B) S 17; *m. à l'yau ("a l'eau") 
S 15. Pour ce dernier t., v. encore CARL.? “m. 

à l'eüwe Ch 34, 35, 41. 

5 DL +dam'zèle, ViLL. id. «espèce de grosse 

mouche», LÉoN. *dimwézéle, BALLE, COPP., 

DEPR.-Nop. *dé-. — V. aussi not. 137, J. 
5 Prs., Haust, Chestr., DASC., Ins. "mom, 

zèle. = CARL.? ajoute "mam zéie à l'eûwe Ch 
29, 36; Th 48. 

” Copp. *monsieü, *mossieü, DASC., Ins. 
*monseü, *mossieü (d goufe), DASN. «mon- 
sieur» (d'aprés HAUST, Chestr.). — FEW 11, 
457a sénior. 

8 Aux attestations de PEH, ajouter CARL.? 
cisète (sans localisation). — Le sens "libellule' 

est attesté pour 'cisette(s)) FEW 2/1, 40b 
*caesellum; on l’ajoutera au méme endroit 
pour 'ciseau(x). — Autres sens: 'tipule' et 

"perce-oreille'. V. not. 137 «MOUCHERON DU 
SOIR», G et 150 PERCE-OREILLE, G. 

? Littéral' 'couturiére'; l'appellation doit 
étre mise en relation avec les mots qui référent 
à l'idée de couper ('ciseaux' ..., 'coupant' ...) 

et à celle de piquer ('aiguille"). On ajoutera le 
sens ‘libellule’ sous FEW 2/2, 1099a *consu- 

türa. — Autres sens plus répandus: v. not. 130 

COCCINELLE, C; 132 CARABE DORÉ, A-A’; 147 
COURTILIÈRE, E. 

19 Ce sens ne figure pas FEW 24, 119 ab 
acücüla. 

11 FEW 2/2, 150la cültéllus. 
12 Porter le sens ‘libellule’ sous FEW 2/2 

cóláphus: 869a ('coupant), 870a (‘cou- 
peur"), 873a ('coupe-yeux' ...). — Le t. 'coupe- 
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ciseaux' ne s'analyse pas comme "coupe-yeux' 
et 'coupe-bras' (= verbe + compl’); il résulte 
vraisemblabl' d'un croisement entre G, 3 et C, 
2. — A cette famille lexicale, comp., de moti- 
vation identique: Pirs. “tayani 1. tranchant 
(lame, couteau, épée); 2. libellule, synon. *ta- 
yant-cousin. Pour ‘cousin’ tipule, v. not. 136, 
G et 137, K; v. aussi, pour le composé, not. 
135 TAON, n. 4. 

13 Décomposer en *cache-as-i,s [--- yeux] 
ou en “cache-as-zi,s [--- 'zieux', forme bien 
attestée (FEW 7, 310 ócülus), résultant de 
l'agglutination du s de liaison dans la sé- 
quence art. pluriel + nom; cf. *côpe-ziss A 12]. 

` ?* Le sens de ces composés est ‘frappe au 
front’, sauf pour le dernier qui parait altéré 
sous l'influence des formations du t. "muce-en- 
l'oreille’ perce-oreille (not. 150, A, 1), *muce- 
en-étron' bousier (not. 129, F). Les verbes 
sont *maker frapper: FEW 6/1, 69a, onom. 
makk-, ou le mot est cité pour Trooz [L 
“102]; *caker frapper (par ex. dans les mains, 
à la porte DL): ajouter le composé FEW 2/1, 
48b kàk-; *souki frapper (par ex. de la tête 
ou des cornes DL): ajouter le composé FEW 
12, 508a sok-, et v. ce qui est dit de ce verbe 
FEW 22/1, 250b. 

15 Dër en -ittueten -áculu de *doguer 
heurter, cogner (par ex. dans "^ la tête sur le 
mur" DL). V. REM., Gloss., qui atteste les deux 
formes et propose de les classer sous FEW 
15/2, 64b docken (au lieu de 21, 278b). — 
Autre sens: ‘tipule’ (7). V. not. 137 «MOUCHE- 
RON DU SOIR», N. 

16 V. DL *márté-diále (qqfs *mártin-diále); 
v. aussi *márté-quzéte L 87 (DFL et PINON, 
l.c.) et, d’après LÉON., *mórtia-d'üáne ou tdi- 
mwèzèle à Na 1, à rapprocher de PIRS. *mórtia- 
d'âne «insecte que le pêcheur à la ligne em- 
ploie comme appât». Le compl' ‘d'âne’, qui 
n'a guère de sens ici, résulte probabit d'une 
altération. — FEW 6/1, 510b marcülus. 

1? Ici, maréchal ne renvoie pas, comme 
souvent, à la couleur de l'insecte (comp. not. 
121 FOURMI, ADD.; not. 129 BOUSIER, D; not. 
149 BLATTE, E); le mot doit étre rapproché de 
"marteau' et des dér. et composés de verbes 
signifiant ‘frapper’, tout comme ‘couturière’ 
s'intégre dans un groupe de dénominations 
qui comprend 'ciseaux', “aiguilles" et des dér. 
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et composés de verbes signifiant "couper. — 
Ce sens ne figure pas sous *marhskalk, 
FEW 16, 518b. 

18 Ajouter le sens "libellule" FEW 11, 327a 
scórpio, et comp. le sens ‘courtilière’ (not. 
147, D). 

19 "bouteille" pourrait avoir la méme moti- 
vation que ‘verre’ dans "bec/tète-de-verre' (Q). 
Le sens 'libellule' n'est pas relevé'sous dia- 
bolus, FEW 3, 64b. 

20 Le dragon est une incarnation du diable 
typiqu' montoise, PINON, Le, On ajoutera que 
le mot s'applique à de nombreux insectes; v. 
FEW 3, 150b draco. 

21 Ajouter le t. ‘coq d'eau! FEW 2/2, 859b 
kòk-, auprès de 'coq de feurre', "coq d’août' 
sauterelle (v. not. 148, D, 1, 6). A D 38 et W 
21, ‘coq d'aoüt' est le résultat d'une confusion 
(cf. not. 148). — Ajouter "poule d'eau' FEW 
9, 533b *püllius, en comp., sous 9, 536b 
püllus, “poule du bon Dieu' coccinelle et 
"poule de chéne' hanneton. — Le sens du 
syntagme 'mouche d'eau' n'est pas assuré; 
comp. not. 155, G. 

?2 À ces deux noms, motivés par l'aspect 
vitreux de la téte, des yeux et des mandibules 
(PINON,, /.c.), comp. "madame à perles" A, 2. 

?3 Ajouter le sens “libellule' sous FEW 2/1, 
436a carrus; la forme et le sens sous FEW 
24, 226b aer. Les deux appellations sont 
motivées par le comportement de l'insecte en 
vol. 

24 Réponses approximatives: 1° "mouche 
d'auneau (= aune) "mouche d’ on.né «espèce 
de mouche qui sert d'amorce pour la pèche» 
D “103; Ne 4. Sans doute éphémère; comp. 
not. 155, C, 1 (pas ce t.) et la n. 2 de cette 
not.; — 2° "mouche de cheval" My 2; "bête 3 
Na 19. V. not. 135 TAON, D, 1; — 3° "mouche 
à queue’ D “45. V. not. 134 HYPODERME DU 
BŒUF, A, 4; — 4° "mouchette de bigard (= 
purin)": *mochéte dé bégó Ni 17, sans doute 
mouche scatophage; — 6° "leti Vi 6. V. not. 
137 «MOUCHERON DU SOIR», £. 

ADD. Croyances relatives à la libellule: 
1° trois coups sur le front entraînent la mort 

L 113; B 7; — si elle frappe au front, on 
meurt Na 1; — *cwa"d i v's-ac'sût [atteint] so 
l' fro"t, i done lu cóp dèl mwért Ve l; — 
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croyance analogue a Ma 20 (“toker a front 

[infin.], H 67 (“bouke à front [ind. pr. 3 ps. de 
"bichier" frapper; FEW 15/2, 27b *büsk-]); 

— +cwand k'on-èst dogui (FEW 15/2, 64ab 

docken] sét côps d'on doga, on moürt Ve 40 

(J. Eub.); — *s'i vis-ac'sut treüs féyes à tinre 

del tièsse [littéral! "au tendre de la t’, à la 
tempe], vos toumez freüd mwèrt [froid mort 

raide m.] Ve ‘15; — *ó catche si front po k' lès 
mártés n' s'i pétéhe [subj. pr. 3. pp. de “si pèter 

se cogner] nin [nèy] L 66; — *on-z-aveñt sogne 

du s' fé doguer Ne 39; 
2° on meurt 24 heures après la piqüre A 20- 

28; 
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3? la piqure est empoisonnée H 68 (ou la l. 
s'appelle ‘scorpion'); 

4? elle crève les yeux A 50; — ti gréte lès- 
ouy fou dèl tièsse L 45; — +i v' côp'reût l'oraye 
[oreille] Ve 8; — ton-'nn'-a sogne pasqui, di-st- 
on’, èle côpe lès dj'vès [cheveux] W “52; — les 

enfants disent qu'avec ses ailes elle coupe les 
têtes L “50; — on en a peur: "ca cópe Ni 20; 

— on en avait peur Ve 24!. 

! En discordance avec ce qui précède: on 

les aime, on les recherche Ne 32. 

155. ÉPHÉMÈRE 

Q. G. 467 «éphémére». 

*warmaye et "bête d'orage" sont parmi les 
rares rép. spécifiques. La q. a aussi récolté 
"mouchette' et "moucheron', qui conviennent à 

diverses espéces de diptéres de petite taille, et 

des mots qui s'appliquent plus spécifiqu' au 
moustique (v. not. 136, ainsi que not. 137 
«MOUCHERON DU SOIR»), au puceron (v. not. 

144), et méme à la libellule (v. not. 154) et au 
papillon (v. not. 139). 

A.? a. twèrmaye, *vér-, “war, *wár-...: 
wèrmay H 1, 67, 69 (-ày); Ma 9 | vér- H 38 | 

war- Ni 112; Na 1, 59, 79, 99, 127, 129; Ph 53, 

61; D 7, 25, 30, 36, 38 (-éy), 68; H 8, ‘28, 37, 
46; L 1, [45 (seul! fig.)]. 66; Ve 24 | war- Ch 

61; Na 109, 135 || b. ‘nwârmaye*: nwármay 
Na 84 || c. *mar(m)aye? ...: marmay Ar 2 | 
mármày D 94 | maray Na ‘63 (“la ~ qui vole’). 

B. 1. ‘bête d'orage' No 1, 2; To 6-39, ‘71, 

73, 94; A 2 (?), ‘13, "52, 55; Mo 1, 17, 23, 58; 

S 1, 10, 29, 37; Ch “64; Th 5, 25 || 2. "b. de 

chaleur ou de "marie To ‘71 || 3. "b. d'un 

jour' Ch 4. 
C.* 1. a. "petite mouche’ No 3; Ni 36 || 

b. "mouche de mar Th 54; Ne 49 || c. "m. de 

tonnerre Ph 42 («mouchette noire qui vient 

sur la peau») || d. "m. d'eau' Vi 43 || e. "m. de 

pêcheur’ Ph 86 || f. "m. à cailloux’ Na 130. 
2. "moucheau': móhé Ve 6, 40. 
3. "moucheron? Vi 22, 25, 27. 

4. "mouchette (de tonnerre)': móhét W '8, 

“9, 10, 13, 30, ‘39, '42, '56; H 21, “26, 28 (petite 
et noire, qui annonce l'orage par forte cha- 

leur), 37, '42, 50, 67, 68; L 4-29, '32, 39, 43, 
45, 66, 87, 101, 114, 116; Ve 8, 26, 32, 34 (7), 
35-39, 41, 44; My 1, 2 ?); Ma 2-12 | -yét My 
3-6; Ma 20, 29; B 2-5, 7 | -sèt Ni 2, 17 (ou 17 
si temps orageux). 19 (-et et 19), 20 (er: petite 
mouche des chaleurs), 26, 28, 45, 80, 85, 93, 
98,7102; Na 6, '15, 19, '20, 23, 30, 49, 99, 101; 
D 15, 40-58; W 59; Ve 47; Ma 1, 35, 39, 40, 
42 (-et), 43, 51, 53; B 9, 12, 15, 16 (ptitè =), 
21, 22 (petite mouche du soir qui pique), 24, 
28 | maisét A 44; Mo 1, 37, 41, 44, 64, 79 ( 
d'orage): S 6, 19, 37; Ch 33, 63, '64; Th 14, 
29-46, Ni 1 ("^ d'orage"), 33, 90 (id.), 107; Na 
22, 44, 69, 109 (ptité +), 112; Ph 15, 33 (^ a 
z él "à ailes', probabl'), 69, 84; D 72, 73, 101- 
123, 132 (-er), 136; B 30; Ne 11, 20, ‘22, ‘23, 
31-33, 43-47, 57-63, 69, 76; Vi 2, 6, 13-18, 21, 
35, '36. 

D. «moustique»". 1. a. *plukéte, *pli-: plu- 
két Ne 26 (mouches qui dansent en groupe), 
63 (méchante, que l'orage apporte) | p/i- Ma 
46; Ne 24 (moucheron qui pique, surtout dans 
les bois) || b. **pluk'ron de baie": plukrô dé, 
To 48 (ou pl. désigne toutes les bestioles qui 
piquent) || 2. "piqueron" A 7, 12; S 13 (pikrò); 
Ch 16, 27 (?); Ni 11, 38, 61 || 3. "cousin": kuzé 

L 43 | ki- W 1 (lò ^). 
E. «puceron»*. 1. 'enmiellure' To 99; A 1, 

'13, '20, 50, 60; Mo 1, 17, 23, 44 (?); S 10 || 
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2. *yérnu: yèrnu S 29, 31, 36, 37 (bête d'orage); | 
Th 5 (id.) || 3. *mines: min To 43 (annoncent | 
l'orage); A ‘13 || 4. 'puceron' D 136. 

F. *danseûse”: dasés Mo 20. 
G. *fiye d'edwe”: fiy dën Th 24. 
H. “deumwazèle": démwazèl A 28. 
I. tandje’; àc H 21; L 43 (2). 
J. *pourvole, “par-!?: purvòl Th 62 (fèm.) | 

par- Ph 6. 
K. ‘éphémère’: éfémér Th 53; Na 130; Ph 6, 

42, 53 (néol.); D 81; B 22 (-zr pour la pêche) | 
èfè- Vi 37 (terme de péche)!!. 

1 On n'indique pas la forme des mots sui- 
vants, pour lesquels on se reportera a la not. 
indiquée: ‘chaleur’ et “mat'té, ‘tonnerre’, "ora- 
ge", "mai", our (v. ALW 3, not. 26, 64, 65, 
112, 120); 'eau' (ALW 1, c. 30); "pécheur' (ici, 
not. 189); 'caillou' (vol. ult.). 

? Dér. en -alia de vérmis. FEW 14, 
293b-294a. Du point de vue de la forme, noter 
le passage de v- à w- comme dans *wahé (< 
vascéllu), *wihà et formes apparentées (< 
vissio; v. not. 35), etc. Article: en gén. ‘la’, 
"les", "des"; mais "de la" D 25, 30, 'du' [?] Ar 2. 
Précisions: la *w. est une bonne amorce pour 
l'ablette L 66; "une noire mouche pour pêcher? 
Ma 9; la *v. vole, on ne prendra pas de 
poisson aujourd'hui: le poisson est +forsòlé 
['for-saotilé" trop bien nourri, DL; FEW 11, 
248a satullus] H 38. — Sens secondaires: 
“femme sale, mal vêtue L 45; tone vile w. 
vieille loque, vieux vètement usé qui ne vaut 
plus rien. V. aussi DL, Wis., Rem., Gloss. et 
FEW 21, 514b (à biffer en cet endroit et à 
classer au tome 14, 294a). 

* Altérations de la syll. initiale: sous l'in- 
fluence de 'noir' (forme classée sous b); par 
l'attraction de 'marmaille' (w. *marmaye, *ma- 
raye), FEW 6/1, 357b marm-, et n. 19: pro- 
position explicative pour mar- (ici Na '63) < 
marm-. 

* Pour les dér. de 'mouche', v. les not. 136- 
137. Sous B, 4, l'italique signale les pts ou le 
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subst. est accompagné du compl' déterminatif. 
* Rép. interprétées par comparaison avec 

les not. 136-137, auxquelles on se reportera 
pour le commentaire des formes. Les mentions 
S 13 et de Ne 34 constituent des add. à ces 
deux not. 

* Rép. interprétées par comparaison avec la 
not. 144, à laquelle on se reportera pour le 
commentaire des types et pour les formes de 
E, l et E, 4. Les mentions de A '13; S 36; Th 5 
n'ont pas été relevées à la q. «puceron». 

? Les éphémères effectuent une véritable 
danse nuptiale, par essaims, au-dessus de 
l'eau. À l'état de nymphes, elles vivent dans 
l'eau courante. 

* Comp. not. 154, A, 3. 
* Comp. not. 139, ADD. (papillon de nuit). 
19 Comp. not. 139, A, 5; l'EH a aussi relevé 

le méme genre de formes au sens ‘coccinelle’: 
v. not. 130, K-L. 

!! Rép. approximatives: 1? "papillon Ma 
24. Comp. t. 7 et J et v. not. 139; — 2° "mote 
Ve 1 (?). V. not. 143 MITE, B; — 3° *froumije 
volante Vi 8 (?). V. not. 121, ADD. — À Na 
130, *biésse di ri désigne la larve de l'éphé- 
mère, *pik ron celle de la tipule des marais [?]. 
— Météorologie: 1? le vol de l'éphémére est 
présage de beau temps: 'les éphéméres (v. 
formes dans le tableau) volent, il fera beau 
(bon) demain’ D 7; L 87; Ve 41 ('dansent'; 
rapprocher du t. F); Ne ‘22, '23; — 2* les 
"mouchettes' (peluquettes”) piquent (en gén. 
'mordent'; v. not. 21, D-E), lorsqu'il va y 
avoir de l'orage Ma 53: B 22; Ne 26; ‘il choit 
des * yérnus, il va faire de l'orage" S 36. Comp. 
not. 137, n. 11. — À propos du vol des éphé- 
mères: * Moüse sème la Meuse sème (H. Bra- 
gard, d’après une fiche de Legros) Na 84; les 
éphémères *fujnét dès r'montrances (quand 
elles montent et descendent en groupe) Th 53. 
V. aussi not. 137, n. 11. — Coutume: ‘on 
mange *dèl vète djote [du chou vert] le mardi 
du carnaval, pour ne pas être mangé ('piqué'; 
v. ci-dessus et not. 21, D-E) des mouchettes' 
Ve 32. 
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156. AUTRES INSECTES 

La présente not. est assez differente des not. 
92 AUTRES POISSONS, 119 AUTRES OISEAUX. Elle 
vise seulement à rassembler quelques données 

complémentaires sur un petit nombre d'insec- 
tes à propos desquels l'EH a recueilli des 
données fragmentaires, en marge d'autres q.' 

l° Téléphore: a. 'médecin' (v. not. 130, 
n. 38; 132, n. 15), ainsi appelé parce que 
«quand on avait une égratignure, on faisait 
courir ce coléoptére sur la plaie pour qu'elle 
se cicatrise» (DAsc., Ins., s.v. *méd'cin, qui 

récolte deux enfantines relatives à cette 
croyance). V. encore DFL “méd'cin H '20 et 

BAL *méd'cin «petit animal rouge ailé»?; — 

b. 'saignette': *sin.néte DFL, à mettre en rela- 
tion avec le fait que les enfants mettent l'in- 
secte à la saignée du poignet et disent: 
*méd'cé^, méd'cé", si ti n' mi vous né" tirer dé 
song [du sang] dji t' touwe [-4-]» Na 19 

(LEGROs, BTD 38, 255). 
2 Ténébrion. Ce coléoptère noir semble 

fréqu' confondu avec la blatte orientale ou 
cafard, avec lequel il partage en tout cas 
plusieurs désignations; v. not. 149, n. 2, 5, 

6, 10. D'autres rép. sont apparues à la q. 
«charangon»; v. not. 126, n. 9. 

3^Lucane?:à. 'cerf à cornes’, ‘cerf-volant’ 

(v. not. 23, n. 2, 5); — b. "diable": *diále H 1, 
DFL, *diále LÉON.; — c. "scorpion": *scôrpion 
H 53, DEL: — d. ‘arc, argon': têr, *ércon Ve 

1, DEFR., Faune, mais térgon DFL; — d. 'dra- 

gon': *dragon Ve 1, DEFR., Faune. 
Ae Mouche scatophage: "mouche + dé- 

term. (incluant 'étron', "brew, “flade')' (v. not. 
129, n. 16). V. encore DL *mohe ås strons ou 

“djène mohe, Scius +m: du stron (donné 

comme synon. de +m. di sint Dj'han ver luisant 
Dp. LÉON. “mouche (biésse) aus strons, PIRS. 

“m. di ston, BALLE “m. aus strons, DEPR.- 

NoP. *m. au brin, DASC., Ins. id. ou “m. dé 

flate, CARL.? *m. au stron, “m. au brin (avec 

localisations) ...* Cette mouche vit sur la 

bouse et le crottin de cheval. 
59 Larve de l'éristale: ‘*warbô (moulon, 

ver) à queue' (v. not. 128, n. 5; not. 134, n. 6, 
7; not. 167, n. 4). V. encore DFL, Deep. 

Faune *warbó a cowe larve de l'é, BALLE 

*moulon a queuwe id., DAsc., Ins. “m. a ketiye 

ou *m. d' tchiyote larve de la mouche scato- 

phage (confusion avec l'espèce dont il est 

question sous 4°), Copp. “m. a ketiwe id., SIG. 
«m. a queue» id., CARL.? "m. a quetiwe «larve 

de l'éristale (mouche scatophage)» ... Les deux 

déterminants s'expliquent par les deux carac- 

téres suivants: la larve de l'éristale gluante vit 

dans les eaux stagnantes et les fosses d'aisance 

et se termine par une sorte de «queue» trés 

longue (comp. fr. ver queue-de-rat)*. 

6? Larve de phrygane ou caset: a. 'casée' 

(not. 192, n. 6; 193, C). V. encore DFL 

*cazéye Ma 9, BALLE *cázéye, BAL *cârzé 

[m.], -éve [f]; Corr. *cazéye, Dasc., Ins. id. 

(s. v. *cassine), CARL.? *cazéye Th 49, *cá- 

Ch 19, 50; Ph 45 [?; comp. BALLE], *carzéye 

Ch 47, 49, *carzéle Ch 57; Th 24 (?; comp. 

Bar], DELM. casée, SIG. cazée, Mass. chazáye; 

— autres dér.: 'cassine': DAsc., Ins., Pêche, 

Suppl. *cassine; — "casset": DL, BONHOMME, 

Pêche *cassét; — "casette: DFL * tchazéte L 
118, *tché- Ve 405. La particularité qui déter- 
mine ces dénominations est que la larve de la 
phrygane s'enveloppe d'un fourreau de soie, 
sur lequel elle fixe des débris végétaux (plan- 
tes, bois) ou minéraux; seules la téte et les 
pattes sont apparentes; — b. "troue-pied" (rép. 
récoltées à la q. 591 «lamproie de ruisseau, 
sartouille, troue-pierre»): traw pi Ph 45 (pi); 
D 101; t. pi, W 3. Pour ce t., v. not. 118, 8, 2 
et ci-dessous, 6°. Le sens ‘larve de phrygane' 
est confirmé par BALLE; — c. "bête de bois ...*: 
Corp. *biésse dé bo, Mass. *vér du bo (s. v. cha- 
sáye), par référence au fourreau; — d. BALLE 
“mourloucu”. 

7° Hydromètre des étangs (et autres insectes 
aquatiques). Plusieurs des noms de l'hydro- 
mètre sont communs avec ceux du faucheux; 
on se reportera au tableau de cette not., où les 
points concernés figurent entre crochets; — v., 
en outre: a. 'troue-pied' en gén., hydromètre 
[h.] ou dytique [d.], que l'on accuse de perforer 

le pied des baigneurs: traw pi Na 1 (d.?), 6 
(id.), 116 (insecte noir); Ma 24 (= ?; insecte 

qui vit dans l'eau); Ne 4 (insecte qui vit sur 
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l'eau, h.?), 11 (?), 16 (insecte), 44 (n'est pas la 
lamproie de ruisseau); r. pi Na 19-”20 (insecte 
qui vit sur l’eau), 23 (id.); H 1 (d.), 27 (vit sur 
les mares), 42 (id.); Ne 24 (esp. de scorpion 
des eaux); t. pi Ni 17 (scorpion), 80 (d.?). Ces 
rép., dont le contenu sémantique demeure 
assez imprécis, ont été recueillies à la q. 591 
«lamproie de ruisseau ...»: v. not. 118, B et ci- 
dessus, 598; — b. *passeu d'Sue? H 1, DFL; 
— c. *tchéréte di Namér!? Ni 28; — d. ʻa- 
raigne d'eau' LÉON., Dasc., Ins. 

! Qqs not. relatives à des noms d'insectes 
apparaitront encore dans les vol. traitant de 
l'élevage et des animaux domestiques, en par- 
ticulier les abeilles, la tique, le pou du mou- 
ton. 

? Qui doit désigner le méme insecte d'aprés 
LEGROS, BTD 38, 255; v. encore DEPR.-Nop. 
*méd'cin carabe doré (confusion?). Les men- 
tions de BAL et de DEPR.-NoP. sont insérées 
FEW 6/1, 602a médicina. 

* Les noms qui désignent le grand coléop- 
tère noir désignent aussi le cerf-volant (jeu 
d'enfant); v. vol. ult. 
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“ Ajouter ces t. FEW 6/3, 250a misca, 
ainsi que les locutions qui désignent la mouche 
à viande: DL *mohe al tchár [fa la chair}, 
LÉON., PIRS., “mouche al tchau, DEPR.-Nop. 
m. al tchâr...; BALLE “mouche a vért cu [fa 
vert cul'], CARL.? id. 

* Ajouter ces syntagmes FEW 17, 561a 
“werbel; 6/3, 31b mólére; 14, 292a vèr- 
mis. 

5 On trouve plusieurs mentions de. cette 
famille lexicale dans le FEW 21: 278b (Jam. 
*cárzin: lite -é, -éye, Trooz cassét, et (Ytrac 
kozyéyre, f.: suff. -aria), 279a (AmiensN. 
kazé, f., chenille du papillon sur le chou). On 
les classera avec les formes w. sous casa, 
FEW 2, 450a, auprés de pic. casée chenille. 

7 Quid? 
$ 'troue-pied' n'est pas attesté au sens ‘in- 

secte aquatique' ou 'larve de phrygane' FEW 
13/1, 231b *traucum. — Noter encore 'mu- 
ce-en-pied' muš è pi Ni '5, ‘crevette de fon- 
taine’. 

? Ajouter le t. FEW 7, 716b *passare. 
19 Littéral' "charrette de Namur" Motiva- 

tion? Comp. not. 130, J, 2. 

157. ARAIGNÉE (carte 84) 

Q. G. 455 «araignée», complétée par 456 «toile d'araignée» et 228 «j'ai vu une araignée ce 
matin, je suis encore enguignonné pour toute la journée» !. 

'araigne', et 'arain' en plusieurs pts de l'o. et 
de l'extr. s., couvrent la plus grande partie du 
domaine. Dans l'o. et au s.-o., ils sont concur- 
rencés (et supplantés: v. les zones délimitées 
sur la carte) par le dér. 'araignée"?, qui a passé 
du sens primitif 'toile d'araignée' (v. not. 158) 
au sens ‘araignée’. La méme évolution s'est 
produite sporadiquement pour quelques autres 
mots: 'arain-crin', 'araignée-toile' et ‘filière’. 

Sur le plan phon., 'araigne" illustre le traite- 
ment de a + nasale mouillée par yod: a + fi 
> -añ, qqfs -ó/i (sans influence du yod sur la 
voyelle) ou bien -éñ, -eñ (avec influence du 
yod; comp. fr. araigne). La voy. initiale s'al- 
tère qqfs en o- ou en é-?. 

L'enq. a été faite dans un grand nombre de 
pts suppl., ce qui permet de délimiter les aires 
(lexicales et phon.) avec une grande précision. 

© ALF 50; ALPic. 233; ALLR 191; BRUN. 
Enq. 48. 

A.“ Ï. a. *aragne, -ogne ...: arai Mo 1, 41- 
44; Ch '22, 33, 43 (var. -èñ), '54, 61, 63, ‘64, 
72; Th '1, 24, 29, '32, 43-53, 62; Na 1, 6, 22, 
23, '35, '40, 44-84, '92, 99, 101 (var. -éñ), 107- 
116, “120, 127-135; Ph 6, 15 (seul! fig. 
méchante personne), ‘13, 16, “21, ‘28, 33, 37, 
'40, 42, ‘43, 45-86; Ar 1; D ‘5, 7, ‘9, 15 (var. 
dré), 25, 27, 36, 38, 40 (mais «arèn» 228), 
55, "56, 58 (var. -éñ), 68, “71, 72, 73, 81 (var. 
arèñ, ér-), 84, '85, 94, 96, 101 (var. aréñ, ér-), 
123, *129, 132, 136; My 2-6; B 30 (var. -éñ), 33 
(id.); Ne '12, 16, “21, '22, '38, 43, 51, 57, 69; 
Vi 2-8, 25,26 | -òri No 1 (arch.); H 49, 50 (a-), 
'66, 67, 68 eñ), ‘74, ‘75, 77,79; L '3, 7, '8, 
14, 39 (var. arèfi), ‘90, 94 (var. rañ), ‘100, 
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101-113, 114 (var. òr-), 116 (à-); Ve 24 (var. | 31, 33 (id.); Ne ‘3, '5 (douteux selon LH, v. 

ór-),/25, 35 (var. éræn), 41; Ma ‘13 | -on To 78 | ér-), "10, 11, '13, 14 (et Lorcy), 15, '17, “18, 

| dn To 1 || b. *oragne, -ogne...: òrañ L 43, | '19, 20, '23 (var. èr-), 24, 26, '27, '28, 31-33, 

94 (var. aròm); Ve 6, 8, 18, 24 (var. aròm), 26 | | 34, '35, 39, 44, '46, 47, '48, 49, "50, “59, 60, 63 

-òfi L 2, 4, 19, 29, ‘32, 66, 114 (var. aròfi); Ve | (et Nivelet), 76; Vi 13, 16,717, 18, 719, "21, 22, 

35 (-&ñ, var. aròm) || c. tèragne, -ogne: èrafi Ne | 27, "34, 35, 38, 43 | -e S 1, 37; Ch ‘6, 26; Ni 

65 | -ñ D '133. 19, 20, 36 (var. èr-); B '18 | -è"ñ S 29 | -&ñ To 

II. a. *arégne, -ingne ...: aré A 1, ‘10; Mo | 43 (var. -&) Mo 23; S ‘36; Ni 1 (var. ér- 456) | 

9: S 13, 19, 31; Ch 4, 16, 27, 28, 43 (var. -añ); | -ë Mo 58; Th 25 | -é&n To 27 | -ên Th 5 d 

Th 2, 14, 54, 64; Ni 2, ‘5, 6, 9, ‘14, 17, 24, | b. *orégne: drcëVel, '15 || c. *érégne, -ingne.. 

25, 26, 28, ‘32, 33 (à-, var. èrèm), 36 (var. ér-), | érèñ Ni 11, 36 (var. Ga 38. 39, 61, ‘74, 90, 

45, 54, ‘66, 72, 80, 85, 93, ‘97, 98, ‘102; Na | 107, 112; D 15 (var. ar-), ‘16, 30, '32, 34, '45, 

19, ‘20, 30, 101 (var. -añ), ‘102, 1103; Ph '70; | 46, ‘63, 64, 73, '74 (var. ar-), 81 (var. ar, 

Ar 2; D 34 (?; ou èr-), 40 («-én», var. -añ), 58 | arañ), '87 (var. arañ), '91, '92, "99, 101 (var. 

(id.), ‘74, 81 (var. ér-, aran), '87 (var. ér-), '90, | ar-, aras), “102, “103 (?; ou ar-), '104, ‘109; H 

101 (var. -añ, érèñ), ‘103 (var. ér-), '108, 113, | 69; Ve 38; Ma 1-12, ‘15, ‘18, 19, 20, "21, "22, 

“114, 120: W 1, 3, 9, 13, 21 (-én), 30, 32, 35, | 24, 25, ‘28, 29, ‘31, ‘32 (-eñ), ‘34 (Bérimesnil), 

136, 39, "42 (agfs), ‘45, 59 (-eñ), 63, 66 Cñ): | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 (-eñ), 43, 46, ‘47, '48, 

H 1, 2 (-ém), 8, 21 (-ém), 26, 27, 28,35, 37, 38, | 49, 50, 53 (eñ), 54; B 2, ‘3, 4 (var. ar-), 5, 6 
‘39, ‘42, ‘45, 46, 53; L 1, 35, 39 (ou -0n), 45, | (à Pet.-Tailles), 7 (et Rogery), 12, ‘14, 15; Ne 

150, ‘57, 61, 66, 85, 87; Ve 32 (-én), 34 (-ém), | 4, '5 (et ar-?), ‘6, ‘8, 9, ‘23 | -Zñ Ni 1 (var. 

37, 39, 40, 42, ‘43, 44, ‘45, ‘46, 47; My 1; Ma | aréñ)°. 

51; B'1, 4 (var. êr-), 6 (mais èr- à Petit-Thier), A'5, tarin...: arë To 43 (ou -é selon 

9, “10 (et Rettigny), 11, "13, 14 (var. èr-), 16, | enq.), 48 (var. á-, ò-); A 12 (Ch. G.; -éy selon 

“17, 19, 20, 21-24, '26, 27, 28, 30 (var. -aò), | autre enq.), ‘14, '15, '20, '25, 28, 32, 37, 44 
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(fém.), ^49, 50; S 10 (var. -8); Vi ‘36-37 (fém.), 
46-47 (masc.) | «-in,,» A '13, '18. 

B. ï. *argni, tarm: arif Mo 20 (ou a 
selon enq.), 41, (-i.), 42, 79 | -i Mo 17, 32, '57, 
"70 | arni Mo 20, 37 (var. arèné). 

II. a. taragni, -i...: arañī Ph 15 (comp. A), 
84; D 123; Vi 2 | - Ne 51, 69 | -i Th 43 || 
b. *arégni(ye), *aréniye, -gné(ye) ... *ér-: aréñii 
No 2 (var. an 3; To 7, 24, 94 (-i;); Th 64 
(y), 67 (id.); Ni 72 (iy), "62; D 113, 120 
(-4): Ne 20, 44; Vi 18 (-i), 26 (-iy) | -i, To 37 
(var. -Aé), 58, 71 (-i), 99 (-eñiw); A '52, 60; Ni 
33 (-D) | -i No 1 (var. -éni); Th 72, 73 | «-gnie» 
A 55 | -igu To 73 (var. -/ié) | aréni No 1, 2, '5; 
To 2, 6; A 32 (-i) | aréfié No '4; To 13, 28, 39 
(-ré.-), 73; A 1; Mo 64 (ou D; S 6 (-è); Th 82 
(var. -ñi) | -é, To 48; A 44 (-rè-); Mo 37 (var. 
arniy); S 13 | -éy A 37; Th 5; Ni 93 | éréñi Ni 
38. 

C. *arégncrégn, “ari-, *ali-: arèñkrèñ W 
'8. '56 | -ri- W ‘42 (arch., ou C^); L 87 | -li- 
L 45. 

C'? *arégnereüh: arérkréh W 10, ‘42 (ou 

D. *arnitwale®: arnitwal Mo 64 (q. 228). 
E. *filire? ...: filr A 7 | -Lr A 2. 

! Les rép. différent parfois assez fortement 
d'une q. à l'autre (oppositions phonétiques et 
lexicales). On donne les var. principales dans 
le tableau sans en indiquer l'origine (q. 455, 
456 ou 228), le contexte ne paraissant pas 
influer sur le choix des formes. Parmi les var. 
mineures, on a retenu celles qui concernent le 
timbre ou la durée de la voy. de 'araigne': -èn/ 
-£i Ch 27; Ni 20; W 3; Ma 40, 42; Ne 44; -éñ/ 
-eñ W 59; H 8; -enj-én W 21; H 21; -éñ/-è"ñ 
S 29; -éñ/-8ñ Th 14; -&j-z Mo 23; -éf/-&n Th 
25; -añ/-à.ñ Th 53; -añ/-àñ Th 53; D 136; 
arañ/äräñ Ph 16; mais on a négligé celles qui 
affectent la finale "Zei du dér. B: pour cet. 
on comparera les formes de la not. 157 à celles 
de la not. 158. 

? On classe les simples 'araigne' et 'arain' 
sous A et A”, en les séparant de leur dér. 
'araignée', classé sous B, afin de marquer les 
liens sémantiques qui unissent les t. B-E. 
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3 Pour le traitement de -anea et pour 
l'alternance ‘-aigne' / '-ain', comp. 'chátain, 
-aigne' châtaigne (vol. ult.). 

+ FEW 25, 78a araneus (sous 1 b), = 
Pour *aragne, v. LÉON., Ps. BALLE (et, fig., 
taquin), BAL, SiG., DELM., MASS.; pour *a- 
règne, DL, REM., Gloss., VILL., SCIUS, HAUST, 
Chestr. (et, fig, mauvais caractère), LIÉG., 
DEPR.-Nop,, CoPP.; pour *aringne, v. DEPR.- 
Nop. (ou -égne), Dasc., Ins. (et, fig., méchante 
femme), CARL.! La var. *éringne Ni 1 n'est 
pas confirmée par Copp. — Remarque: il 
arrive que J.H. note -n, alors qu'il transcrit -ñ 
sur une autre fiche ou à une autre q.; il ne 
s'agit probabl' pas d'une erreur, parce qu'à Ve 
32 et en plusieurs pts de l'o., les formes dépa- 
latalisées sont seules attestées. Les pts concer- 
nés par cette double notation sont Ni '54; 
D 40, 85; L 85; B 11. 

5 Pour 'araignée d'eau' hydromètre des 
étangs, v. not. 156 AUTRES INSECTES, sous 7°. 

€ Ajouter les formes pic. FEW 25, 77b 
(sous 1 b). — Le genre attendu est le masc., 
mais le fem. est attesté en qqs pts (v. aussi 
Gloss. S'-Lég.). Ajouter Corr. tarin (enq.: 
"filiére"). — V. aussi 'arain' dans les composés 
designant la toile d'araignée (not. 158, spécial' 
n. 9). 

? Pour les commentaires étymologiques et 
phonétiques des t. B-D, on verra la not. 158; 
dans le tableau, l'italique indique que ces mots 
sont connus en méme temps que A ou A’. — 
Pour 'araignée' au sens ‘araignée’, v. Mars 
*arégnie (enq.: -é-) et l'expr. 'faire les "ot, où 
il s'agit plutôt des toiles; ajouter Corr. *aréni 
(donné comme synon. de tarin) et Copp. tarè- 
gnéye. FEW, 25, 79b. 

8 Ajouter, d’après DAsc,, Ins., *arnitwale, 
synon. de *arégne à Ch 24, 25 et Th 7. — 
Corr. donne encore arin.ne-toûle comme sy- 
non. de *arin. 

? V. Corr. *filire. Le sens primitif a dû être 
‘toile d'araignée’, quoique le t. n'ait pas été 
relevé dans ce sens (v. not. 158); comp., en 
effet, afr. filiere peleton de fil, ete., FEW 3, 
527b filum. 
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158. TOILE D'ARAIGNÉE (carte 85) 

Q. G. 456 «toile d'araignée (galant? amoureux? folklore)» !. 

| l ATLAS | LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

W. 
Yo D 

e n y La se 

TOILE D'ARAIGNÉE 4 Sa LL, BYE. 
"ariignèe” 

“toile d'araignite 

"ürügnixa 

“annile 

"(solle d') *aragn riye" 

*armivüre 

"(oie d'I *arinzrin* 

"*üraniode* 

""ran-iailé" 

"rom ne-toile" 

"t armti-toilè" 

*bnibáte *ewoeoOb5b[-b5x:* 
Aux pointé lecharèk. large vat conia du ina Drag 

$e wc LFY 

Ou hégligr "voie d'itraigne et quelques autres types: 

La B.R. connait surtout des dér. de 'araigne' 
et des composés ou "arain', 'araigne' ou 'arai- 

gnée/-ille' joue le rôle de déterminant. Parmi 
les premiers, les deux principaux sont 'arai- 
gnée', à l'ouest et au sud, "araignerie', en ré- 
gion namuroise; dans les seconds, il faut ran- 
ger *arincrin et altérations (du n.-e.), *(a)ran- 
teüye et var. (dans la prov. de Luxembourg), 

*arnitwale et var. (en pic.). Le n. de L connait 
un t. original: *bíbáte?. 

$ ALLR 191; BRUN., Eng. 49. 

A. 1.*.a. *argni, -éye... *aragniye, -éye, 
*aré-, *éré-: arii Mo 44 (ou b) | -7 Mo 79 | -i 
Mo 58 |-é, S 1 | -éy S 37; Ch 26 | arañty Ph 33 
(-n-), 45, 54, 61 (dans "faire les +" ôter ---), 

'62, 79; D 38, 123,129: Ne 51 (ou C); Mi 6 |-i 
D 132, 136 (ou B) | -iy Ne ‘38 (néol., ou C)| 

-éy Ne 16 (néol., ou C) | arèñīy Na 23; D 110 
(ou b); Ne 11 (id., ou C), 14 (dans la maison; 
v. C), 15 (-Iy, ou C); Vi 21 (ou b) | - Ne '19 

dup e DE o 
' 4 EA SR 

em Ya. 7o 
t OS ne ë 

(ou C); Vi 13 | -F Mo 1; D 113 | -i, Ni 80, ‘97: 

Ne 20 (ou C) | -i Ni 17 (ou b), 32 | -i Ni 2, '5, 
98 (ou B), 107 (ou b) | -éy Ne '17 (ou C) | èrèmi 
Ni 112 | -/ Ni 90 || b. toile d'*argniye... 
*aragniye, *aré-, *éré- ...": arñiy Mo 20 (var. 
-i) | -7 Mo 20, 42, 44 (ou a); Th 14 | -i Mo 17 
('étoile d'-"), 23, 32, 41, 57 | arafiïy Ph "28, 
70; Ar 1 1-5 Ph 42, 84 | -i Th 46; Ph 15, 69, 
86; D 136 (néol., ou a); Ne 69; Vi 2| -i Ne 57 
| -i Vi 25 | èròmiy D '133 | aréñiy Na 1 (625, 
mais C 456); Th '67; D '103 (var. -i, ou C), 

110 (ou a), 720; Ne 11 (ou a); Vi 21 (ou a), 22 
(ou C, mais "araignée' seul! 625), '26 (ou C) | 
- No 2; Ni 33; Vi 18 | -i To 94 (ou 
-ñe) | -ï No 3; To 7, 24; Th 29; Ar 2; Ne '10, 
44 (var. -i ou C J.H.) |-ni To 2, 6 | -ñi, Ni '25, 
26 | -i, To 71; A “52 | -í A ‘20, 32; Ni 17 (ou 

a), 33 (ou -i,), 45 (ou -i); Ne 44 (ou -n | -i Th 

64, 72; Ni 45 (ou -i), 107 (ou a); D '103 (ou 
-iy); Vi 43 | -éy, -éy S 13, 19; Ch 16; Th 5 | -é, 
To 48; Mo 9, 37: Ch 4 | -ë To 28 (625, mais C, 
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456), 39 (-ré-), 73, 94 (ou -iz); A /; Th 82; D 
94 (seulement dans un proverbe; sans doute 
PEE v. 5); Ne ‘1, 60 (ou C), 63 (enq. 
compl, v. C) | -ë S 6 | éréfii Ni 11 | -i Ni 38, 
39. 

2. *aragnis' (fèm.?): arañis Ne 43. 
3.5 *aragníre: arañir Ne 12. 
4.9 “arnile: arnil To 27 (ou C^), 37 (id.). 
5.7 ‘(toile d") *aragneríye': arañriy S (/30); 

Ch (33), 61; Th 24; Na 1, 6, (44) (ou 1b), 49- 
79, '92, 107 (ou B), 109, 112, 116, 127 (ou B), 
135; Ph '13, 16, (21), 53; D 7, '9, (36) (ou 36) 
| -7 Na 130 (ou B); Ph (6); D 94 (v. 1b) | -iy 
Na (22) (ou 22). 

6. ‘toile d" *arogneure: arôñær L '3. 
7.5 *arniyüre: arniyür No 1 (toiles dans leur 

ensemble, dans les combles des greniers; v. 
GE 

BS ‘(toile d") “arinerin... -régn-, -rè-, -ré-, - 
lé», -ri-, -li-... *érincrin': arèkrè Ni 19 (-&), 20 
Cékré; -eñ a Ard.), 85 (-ékré), 98 (presque 
disparu, v. A, 1a), "102 (-ékré); Na 84, 99, 101, 
'103, 107 (ou A, 5), 127 (id.), 129, 130 (ou A, 
5); D 15,16, 25, 30, 34 (?, ou èr- selon J.H.), 
40, '45, 58, 74, '90; W 3, 21,32 (36) (ou '36), 
59, 63 (-añ); H 1, 2 (-éa), 8, 21, '26, 27, "28, 
'35, 37-69, ‘77 (maison, v. t), ‘79 (id.); L 1 
(-kré maison, v. 1.), 35 (-kré, ou -réfikrén, -rèk- 
ou -rèfikrëh), 39 (-krè), 106, 113, 116; Ve 37- 
44; My 1 (ou -rèkrèy, -rè'krè"), 4; Ma 2-4, 9 
(dans les étables, sale et poudreux, v. r.), 19 

(625, ou ér-), '32, 35, 36, ‘48; B 4 (625, v. C) | 
-ré'kré" My 1, 2 | -ré"kré" Na 19 | -klé" Na 20 
| -rékré L 85 (-èm); My 3 (ou -lé-), 6 (id.) | 
-rikrèfi W 30 (ou B^; L 85, 87 (ou 'nid dn 
-i- L (45) | «-rècrè» ou «-ricrè» L '50 | 
arenkren W 1 (ou, ordinair' 'araigne"), (8) (ou 
8), ‘38. ‘40, ‘56; L 35, 66 | -réfiklén W (66) | 
éerékré D '32, 34 (ou ar-), '63, 64 (dans un 
endroit déserté, v. t.); H '73; Ma 1, 12,715, 19 
(var. ar- 625), 24, '28, '38, 39, 43 (var. An, ‘49. 

B’. ‘(toile d’) *arégncreüh, “ari-': arèsikréh 
W (10), 13; L 35 (ou B) | ari- W 30 (ou B). 

C.!? 1. a. *aranteüye, -twèye, -twèle, -toüle ... 
“arintwèle: arátéy Ma ‘31 | -twèy D 72, 73, 
84, '85, '87 (var. rátway) | -tway D ‘103 (ou 
ra-, ou À, 1b); Ma 46; Ne ’6 | -twèl D 155, 71, 
96; Ne 76; Vi '17 (ra"-) | -twal Ne '64; Vi 8, 
“14-15 (625), 22 (ou À, 1b), '26 (id.), 27, '36, 
37 (-twan, ou -twal), 38 | -tül Vi 46, 47 | 
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arétwèl Vi 16 || b. *ranteüye, -tüye, -tóye, 
-toüye ... -twale, -toüle: râtëy, -&y Ve 47; Ma 
20, '21, '22, 24 (625), 29, '34, 40, '41, 42, '45, 
'50, 51, 53; B 2 (-tél), '3, 6 (var. -tüy 625), 9, 
'10, 11-16, "17, ‘18, ‘19, 20, 21, 22 (et Com- 
pogne), 23 (et Moinet, mais -tóy à Bourcy), 
24, 27 (ou -tôy selon enq.), 30 (ou -tòy, et 
peut-être -/4y); Ne '18 |-ray"" B 4 (ou B), 5,6 
(var Aë, 7 | -tóy, -óy B 23 (à Bourcy), 26, 
27, 30, ‘31 (var. -tway), 33 | -tày B 28, 30 
(peut-être), 32 (et Burnon); Ne 28 | -twéy D 
'99. “108, ‘109 | -^way D '87 (ou arátwéy selon 
enq.), ‘100, 101, ‘102, "103 (ou ar- selon enq.), 
“104; Ma '54; B '1 (ou -ay); Ne ‘3, 4, '5, '8 
(-ày), 9, 11 (ou A, 1), '13, 14 (dans les travér 
fenils, cf. ALW 9, 61; v. A, la), 15 (ou A, la), 
16-17-/19-20 (id.), '21, '22, "23 (-ay ou -ay), 24 
(-ay), 26, 31 (-ay, ou A, 1), 32, 33 (ou -al selon 
enq.), ‘35, “37 (-ay), '38 (-ay, ou A, 1), 44 
(mais twal D) | -twal Ne 33, ‘34, 39, '46, 47, 
"AN. 49, 50, 59, 60-63 (ou A, 1 b), 65 | -r&l Vi 
35. 

2. *arin. ne-toüle, *aréne-toû,le 12; arêntül A 
7 | aréntà,l A 2. 

3. *arnitwéle, -twale, -twole, -tole13 ...: ar- 
nitwél Th 43-54, 73 | -twal To 27 (ou À, 4), 37 
(id.), 43 (-àl), 58, '71 (-ál, ou A, 1b), 99 (-àl); 
A ‘34, '49, 55, 60 (-al); Mo 64 | -twòl To '97; 
A 28, 44 | -twól A 50 | -t,wal A "13 | -tóal A 12 
| -fòl A '10 | -tòl No 1 (v. A, 7); To 13, 28 (ou 
A, 1b). 

D.!* "toile (+ déterminant)". I. a. *teüye, 
*tüye ...: téy, -&- D '32, '45, 46, ‘63, 64; H 
'42, 50, 68, 773, ‘77, 79; L 114 (ou Aë, 116; 
Ve 31-35, 40, 41, 47; My 1, 6; Ma 1, 9 
(maison; v. B), '13, '23, 24, '28, '32, ‘37, 39, 
42, '50, 53; B 6, 9, '10, 11, 15 (néol., v. C), 21, 
24 | -tüy H 46; B 4, 5 || b. *teüle, *tüle ...: të/ 
W 1, '8 (+ B), '9, I0 (+ B), 13, 30, '32, ‘39, 
'42, '56 (+ B), 66 (ou 66, + B; H 8; L 1 
(jardin; v. B), 2, 63 (ou 3), 7-35, 39 (-- B), 43, 
45 (ou 45, + B), 61, 94, 101, 113, 114 (-&-); 
Ve 1-8, '15, 24, 26; B 2 | ta! W 35, 36(+ B); 
H 2. 

II. a. *twéye, *twaye, “twiye...: twèy Ar 
2; D 72, 81 | tway D ‘74, ‘90, ‘92, ‘103, ‘104, 
110; Ma 35, 47; B '1; Ne '5, '8 (-à- rarement), 
‘10, 11, '22, '23 (-à-), 44 (var. twal) || b. *twéle, 
*twale, *toüle, *tole ...: twèl Ch 4, 28, 63, '64; 
Th 29, '32, 43. 46, 53, 62, ‘63, 64, ‘67, 72; Ni 
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1,9, 11, 725, 26, 28, 36 (var. twèl), 38, 39, 45, 
61, 72, 93, 107, 112; Na 22 (ou 22), 23, 30, 33, 
107; Ph 6, ‘21, 28, 43, 61, 69, ‘70. 81, 84, 86; 
Ar 1; D 7, 36 (ou 36), 38, 68, 96; H '35; Ne 

76; Vi 16 | twal No 1 (625; arnitôl 456), 2 
(625; var. től 456), 3; To 1, 7, 39 (-à-), 48, 71, 
73; A 1,718, ‘32, 37, 52; Mo 1, 9, 20, 23 (ou 

23), 32, 37-44, 57, 79 (dans "~ d'amoureux’), 
S 10 (J.H., var. twól), 13 (ou 13), 19, 29, 30, 
31-37; Ch '6, 16, 27, 33, 43, 72; Th 2, 5, 14, 
25, 82; Na 44 (ou 44), 109; Ph 15, 37, ‘40, 42; 
D 15, 36 (var twèl), 120, 132 (-à-), 136 (néol.; 
v. A, 1); B 33; Ne 77, 44, '46, 48, '49, '50, 57, 
"59, 60, 63, 69; Vi 2, 18, '21, 22, 25, '26, '34, 
37, 43, 47 (mais rárál) | tål To 78 | tóal A 12 | 
tò,l À ‘10 | tô,! To 24; A 12 (Ch. G.) | tòl To 
28 (625, v. C) | tòw,l A '18 | 16,1 To 94 | twól 
S 10 | tô! No 2; To 2, 6 | tail Ni 33, 54 | tal S 
6; Ni 33 (J.H., var. A, 

D'. "étoile ---". *éstwale, *étoüle: estwal Mo 

17 | étäl A '14. 
E.5 +bibite: bibòt L /3, 4, 7, '8. 

! Qqs comp!" proviennent de la q. 625 «fils 

de la vierge (filandres)»; v. not. 159. — Le 
folklore relatif aux toiles d'araignée (notam- 
ment aux 'galants") fera l'objet d'une publica- 

tion séparée. 
2 Présentation. Il est assez fréquent qu'un 

méme pt connaisse plusieurs t. lexicaux: on 

renvoie de l'un à l'autre, sauf pour 'toile 
d'araignée’ (abrégé en #.), qui doit être pos- 
sible méme là oü il n'a pas été relevé. Pour des 

raisons de clarté, 'araignée' (4, la) a été 

séparé de ‘toile d' —" (4, 1b); pour les autres 
t, la méme distinction est indiquée par des 
parenthéses. Selon les t., l'italique possède des 
significations différentes: on se reportera aux 
notes. — L'évolution du sens originel “toile 
d'araignée' vers le sens 'araignée' est signalée 
sur la carte et dans le tableau (t. A-8, B^): sur 

la carte, les pts ou ‘araignée’, 'arain-crin' et 
'arain-croix' désignent aussi l'insecte (parfois 
en concurrence avec 'araigne': v. not. 157) 
sont hachurés, et dans le tableau, ils sont 

signalés par l'italique. En fr., l'évolution du 
sens de araignée “produit de l'araignée" > 
'araignée elle-méme' est attesté au 16* s., mais 
l'utilisation du mot avec les deux significa- 
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tions a perduré jusqu'au 18* s. (FEW 25, 81, 
et n. 8). La carte permet de visualiser les zones 
ou subsiste ce flottement sémantique. 

3 Dér. en -ata (l), -iciu (2) (ou -icia, 
si le mot est fém.), -aria (3), -ilia (4), 

-ariu + -ita (5), -üra (6), -1lia + -üra 
(7) de araneus. Les t. 1, 2, 4, 7 (sens spécial: 
v. n. 8) figurent FEW 25, 78b araneus. 

* Les formes *argniye (v. aussi var. dépala- 
talisées *arniye), ou se produit l'amuissement 
de la préton. interne, sont classées en tète; les 
radicaux des autres formes reproduisent la 
variété observée pour le simple 'araigne'. — 
L'identification du suffixe est parfois difficile: 
-iye a été rangé avec "-iée', mais il est possible 
qu'a l'ouest il représente plutôt '-ille' (v. 
*arnile, 4 et *arniyüre, 7). — Les dictionnaires 

confirment les formes de l'enq.; v. toutefois 
les var. *aragnie SiG., araignie DELM. (forme 
de l'enq.: aréfii), ainsi que DEPR.-NoP., CARL.' 
*argnéye. — Pour ‘araignée’ nielle, v. vol. ult. 

“ V. aussi DEPR.-NoP. *argnére, qui n'est 
peut-étre qu'une altération de *argnéye (v. 
n. 4). 

$ Ajouter, d’après Mas, tarnile; le méme 
dictionnaire offre aussi une forme *érneule, ou 
il faut sans doute reconnaitre le suff. -éola. 
Ce dérivé n'est attesté qu'au sens “(petite) 
araignée’, FEW 25, 78a, et ‘espèce de filet’, 
ibid. 80b. 

7 V. L£oN., BAL et Ps. ce dernier préci- 
sant 'toile d'araignée de chambre' (par opposi- 
tion à *arincrin; v. n. 9). 

5 Le contenu sémantique originel est 'en- 
droit ou sont les toiles d'araignées’, d'où le 

sens 'espace compris entre la muraille et la 
toiture' (ALW 4, 50b); c'est avec cette der- 

niére signification que le mot figure FEW 25, 
78b. 

? farain-crin' apparait comme propr! w.; 
aujourd'hui il semble reculer sous la pression 
de “arain-toile' (au sud), de 'araignerie' (à 
l'ouest). Les formes classées sous B' répondent 
littéral! à 'arain-croix' et constituent une al- 
tération de ‘arain-crin': on les ajoutera au- 
prés des formes classées FEW 25, 79b oü 
figure [Steinbach-JWeismes ahalécrin BWall 6, 
79 (avec influence de la famille de “ahaler 

embarrasser, encombrer, FEW 16, 132b *ha- 
lón?) — Sur le plan de la formation des 
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mots, on notera que BH. tout comme C, 1, 

utilise, dans un composé d'd (donc ancien), la 
forme masc. 'arain', qui n'est conservée au- 
jourd'hui isolément qu'en deux petites zones du 
domaine (v. not. 157). — Sur le plan du sens, 
'arain-crin' (et var.) s'applique plutót aux toi- 
les de l'intérieur des maisons: v. les précisions 
dans le tableau et DL, et comp. invers! PIRS. 
(toile des grosses araignées des caves). 

19 'arain-toile' (1) est le t. luxembourgeois; 
deux pts de l'o. connaissent 'araigne-toile' (2); 
le rouchi et le borain possèdent 'araignille/-ée- 
toile’ (3). FEW 25, 79ab ne distingue pas 
entre les déterminants et insère Mons, rouchi 
*arnitwale au sein de formes qui répondent au 
t. 1; il ne connait pas le t. 2. — Sur le plan 
phonétique, noter le timbre -a- de la nasale 
(« -aneu), s'opposant au timbre -é- de *a- 
rincrin, ainsi que l'aphérése *aran- » *ran-: 
celle-ci ne peut s'expliquer partout comme la 
déglutination de l'art. défini fém. "la" (ALW 2, 
c. l). 
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1! GRANDG. connait d'après Bailleux une 
forme «rantue» [à lire sans doute rátüy], 
inserée sans indication d'origine FEW 25, 70b. 

12 V. aussi not. 157, n. 8. 
13 Le mot est aussi montois (Sic. et DELM. 

arnitoile), et BALLE enregistre *érnitwèle (enq. 
*aragniye). 

'# FEW 13/1, 159a tēla. Noter quelques 
divergences formelles entre C et D, C conser- 
vant une forme plus ancienne. — Le détermi- 
nant est le plus souvent 'araigne' (caractéres 
romains), parfois "araignée', "-erie' (caractères 
italiques) ou 'arain-crin' (caractères italiques 
et indications entre parenthèses), — "étoile" est 
visiblement altéré de "toile". 

15 DFL. Origine? Le mot fait penser à 
“billebaude' (FEW 15/1, 109b *bikkil), qui 
est toutefois difficile à justifier sur le plan de 
la motivation. V. aussi poit. abibaude fétu, 
petit corps qui se trouve dans un liquide 
(FEW 1, 348a bib-). 

159. FILS DE LA VIERGE 

Q. H. 625 «les fils de la Vierge (filandres)». 

Les fils de certaines espèces d'araignées, que 
le vent emporte et qu'on aperçoit pendant les 
beaux jours de l'arrière-saison, portent un 
nom distinct des toiles d'araignées ordinaires. 
Les syntagmes les plus répandus sont “filés de 
saison’ (d'où simpl' 'saison"), 'filé)s de la 
Vierge’ et var, 'filé)s de Notre-Dame’. Le 
gaum. se distingue par le t. particulier *bi- 
lots!. 

A.? '(filés de) saison(s)': sâhô H 21, 27; L 
61 (-ò), 87 | sè-, så- D 30, 34, 64; W '2 (sdò), 
“8,79, 10 (-à), 21, 30, 32, 35,736, 39, ‘42, ‘45, 
'52, 756, 63, 66; H 2, 8, 37, 739, ‘45 (A. 
Charlet; --- ralèy J. Hennuy), 49, 53, ‘66, 68, 
69; L 35, 45, 113; Ma 2-12 | só- L 1 (C. 
Déom; B, le, A. Gob.), 7 (~ d ! avyèrs), 19, 
"32; Ve 32 | s020 Na 19, '20, 30, 59 | šā- Ni 19 
(ou B, 1c) | sò- Ni 85 | sò- Ni “30 | sò- Ni “102; 
Na 6 | sézò, sé- D 36, 40, ‘74, ‘91, 96 | sē- Na 
116, 129; Ph 33; D ‘54, 72; Ma 35, 36; Ne 4 | 
sē- Ni 2, ‘5, 6-9 (ou B, id), 26; Na 101; Ph 

16; D 15, 46, 73, 84 (bònè ^), "85; Ma 39, 42, 
46; Ne 9 | «sai-» Na 127 | sëzë"3 W 59. 

B.* 1.5 a. fi(é)s de Vierge": vyérs, -3 A 37, 
52; Mo 79; Ch 16, 27 (ou d); Ni 38; Ne 63 
(ċf d v.; «aussi pour une certaine fleur») | 
vyéri, To 73 || b. "f. de la Vierge'5: vyèri, -2 
Ch ‘54; Th 82; Ni '62 (ou 3b); Ar /; D 120; B 
11, 24, 28 (rátdiy" dòl v.), 30 (ratòy” dòl ~}: 
Ne 24, (49); Vi (2), (13) C), (16), (22), (35), 
43 | vyêrs Ve 35 || c. 'f. d'Avierge'?: avyérs, -2 
A 1, 28, 50, 60; Mo 1, 9, 17 (-érs), 37, 42, 44, 
58, 64, ‘70; S 1, 13-37; Ch 4; Th 25, 46 (-ér3); 
Ni 1, 17, 28, 72, 90, 112; Na 130; Ph 15; L 7 
(A. Gobiet; A, C. Déom), 66, 94 (ou d) | vyerš 
Mo 41; Ni 19 (ou A, ou d) | vyérs To 99 | -&- 
Na 109 | vigs A 2| virs A7|-i-S6]|| d. 'f. de? 
l'Avierge': avyér$ To 1, 27, 39; A 44; Ch 27 
(ou a), ‘64; Th 14, 24, 29, 43, 62, 64, 72, 73 
(ou 2b); Ni 6-9 (ou A), '10 ('f.-l'Av."), 24, 
39, 45, '66, '74, 98; Na 22, 44, 107 (ou 2b); 
Ph 42, 53, 61, 86 (ou 2b); D 38 (ou 38), 136; 
W 1, 3; H 50; L 7 (sóhó d 1 a.), 39, 94 (ou c); 
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Ne 11 | -er$ Ni 19 (ou 'filés d'Av., de saison"), 
20 | -ér$ Ch 61; Na 69; D 94 | -ërs Na 135 | 
«avéyérs» A '18. 

2.9 a. 'fil(6)s-Notre-Dame': nòtrè dam Th 
54; Ph 45, 69 (J.H., 'f. de N.-D.' enq. compl.) 

i| '£. de? Notre-Dame': nótré dam Ch 26, 28; 

Ni '14; Na 107 (ou 1d) | nótré dam Ch 33, 72; 
Th 54, 73 (ou 1d); Ph 6, 37, 54, 69, 87, 86 (ou 
1d). 

3.19 a. 'filés-madame': madam Ni '80, 97 || 
b. 'f. de madame': madam Ni 61 (ou C, 1), '62 
(ou Ib), 93, 107; Na 23. 

4. 'fils de Marie': mari Ma 1!!. 
C.'? 1. "(filés de) reslée": ralèy H ‘42 | -èy H 

‘45 (J. Hennuy) || 2. 'fi(é)s de brouillard": 

bruyär Ni 61 (ou B, 3b) || 3. ‘f. de mai": méy 
Na 112 (ou 3) || 4. 'f. de la chandeleur': čãdlés 
Na 112 || 5. *ahans: akò L 106 (rare). 
D. +filandes: filàt To 13, 24, 48, 78 (-à-); 

A 12 | fi-); Th 62; D 81; Vi 2 | -àdr No 3. 
Ei “filozères: filôzér Na 127 (se dit aussi 

d'un individu trés maigre). 
F.!5 *bilots: bilò Vi 6, 8, 21, 25, 34, 37, 43, 

46 | -ó Vi 27 | -ó Vi 1819. 

! Présentation: sous A, l'italique signale les 
pts où on connait l'expression "Alés de saison’ 
(ailleurs 'saison"); sous B et C, le méme signe 
indique les pts ou le subst. déterminé est 'fils' 
(ailleurs "filés'}. — Forme de "fil". a. tfi, “fi: fi 
Th 24 (?, ou “blancs filès); H 50; L 1 (Gob.), 
66, 94; Ma 1; fi A 2,718; D 38 (ou *filés); fr A 
28,60; Mo 44; b. *fil...: fil A 37, 44, '52; Mo 
17, 42, 79; Ch 16, '64; Th 43, 54, 62 (ou 
*filande), 72; Ph 53, 54, 81; Ar 1; D 120, 136; 
Ve 35; B 24; Ne 11; Vi 2 (ou *filande), 16, 35, 
43; fil Ni 38, 39; fé! Ni 61 (ou fale); fèl Ni 
11; — de "filé". a. “filé, -è... *fé-, *fé-: filé, -é 
Mo 9; S 6, 13, 19; Ch 4, 28, 33, 61; Ni 85, 
112; Na 23, 44, 69, 107, 109, 112; W 2, 21, 59 
(ou -éy); H 1; L 39; fi- Ni 20; Na 1, 22; fè- Ni 
107; W 3, '32, '45; fè-, fæ- Ni 61 (ou fal), 93; 
Na 6; fé- Ni 2, '5, 6, '9, 17, 19, 26, 28 (-é"), 20. 
45, 80, '97, 98; filé Mo 41, 64; -e To 1, 27, 99; 
S 29, 31; Ni 1, 72, 90; -é A 7; Mo 1, 20, 23, 
58, ‘70; S 36, 37; Ch 26, 27, 72; Th 72, 14, 24 
(ou +fi), 25, 29, 46, 53, 64, 73, 82; Na 130; Ph 
6, 15, 16 (fi-), 33-45, 61, 69, 86; «-et» To 39; 
-Æ A 50; -& To 73; A 1; b. *f()yé, -è: fyé Ne 
24; fiyè Ne 4, 16. Le dér. correspond bien au 
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part. passé substantive du verbe 'filer' faire du 
fil et non à 'filet', dimin. en -ittu de “fil, 

comme l'indique une comparaison des finales 

avec ALW 2, c. 76 (et spécial' ADD. a, part. 

passé); on note seul! par rapport à celles-ci 

quelques var. du t. -e/-é. On comparera les 

formes énumérées ci-dessus avec celles de FIL 

(à coudre) (vol. ult), FILET (de pêche, de 

tenderie) (ci-dessous, not. 181). 

? V, DL *sáhons (et var.), PiRs. et LÉON. 

*sézon. — La q. «filandre» apporte des com- 

pléments à ALW 3, not. 99 saison et 102 

AUTOMNE ('arriére-s."). — Dans l'expr. 'fil(é)s 

de saison’ (d’où provient, par réduction, 'sai- 

sons"), le mot ‘saison’ signifie ‘époque des 

semailles d'automne’. V. FEW 11, 240b sa- 

tio (sous b a). Comp. *ahans, sous C, 5. 

3 Forme curieuse, où les deux & sont peut- 
être influencés par “arincrin (not. 158, B). 

+ Cette famille de désignations s'explique 
par une «allusion poétique à des fils soyeux 

échappés du fuseau de la Vierge» (TLF). 
5 V. DL *filéts (ou *fi) d'Avièrge, DEPR.- 

Nor. +filèts ---, Copp. *filés ---, Pirs. “filès 
d' la V., DELM. filèts --- On préfèrera la 
graphie *filés, -ès; v. n. 1. — FEW 3, 53la 
filum. 

6 On distingue autant que possible “de la 
Vierge’ (b) (forme contractée de l'article "de l” 
ou ‘de la! + subst: ALW 2, c. 4) de "de 
l'Avierge' (c), ou */'Aviérge s'explique par une 
mécoupure du fr. /a Vierge (l'art. def. fem. */a 
étant inc. en B.R., sauf au sud; ALW 2, c. 1). 
Les pts ou les deux analyses sont possibles (s.- 
w. et gaum.) sont arbitrair' classés sous b et 
entourés de parenthèses. 

” Pour *rantóye, -oûye toile d'araignée, v. 

not. 158, C, l. 
8 Forme de la préposition: lorsque la voy. 

apparait (seul! après “fils; pas après “fis ou 
'filés'), son timbre n'est pas toujours celui de 
la voy, atone. Var.: dé (au lieu de dè) Ch '64; 
Th 43, 54; Ni ‘74; Ph 81; D 101; (au lieu de 
di) Ph 53. Un phénomène semblable affecte 
'Notre-Dame' (souvent norré-d.) Dans les 

deux cas, on peut invoquer l'influence du fr. 
° Porter le t. FEW, Le, — BALLE confirme 

la forme de l'EH. 
19 Test moins vraisemblable qu'il faille in- 

terpréter "Ma-Dame' (comme "Notre-Dame”'). 

— Le t. est attesté pour St-Pol FEW, Le. 



14 Réponse douteuse: "Vierge-fil': vyèrzè fil 
To 28. 

12 On verra ALW 3, not. 78 GIVRE (C, H 
"reslée”), 43 BROUILLARD, 112 MAI, 191 CHAN- 
DELEUR. — Pour *ahans semis de légumes 
qu'on fait au printemps ... DL, v. vol. ult. et 
FEW 24, 242b *afannare; *ahans fils de la 
Vierge est une réduction de 'fil(é)s d'*ahans'"; 
comp. 'saisons' < 'fil(é)s de saison". 

13 FEW 3, 535b filum. 
1⁄4 Altération de ‘filoselle, FEW 3, 687b 

fóllicülus; le sens, non relevé par le FEW, 
est influencé par la famille de filum. 

15 Dér. de 'bile à porter FEW 1, 369a 
bilis et à biffer du FEW 21, 270a. V. Mass. 
«bilo», où il faut sans doute lire -i-, Gloss. St. 
Lég. *bilon, autre dér, que les formes relevées 
par l'EH, à moins que celles-ci ne représentent 
une var. dénasalisée d'un primitif "bon", 

16 Autres rép.: "filés d'araigne' Ne 76; 
"... araignée’ Mo 20; Ni 11 (fil---); Ne 16, 44. 
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V. not. 158 TOILE D'ARAIGNÉE. — DL donne 
aussi *aweür 1. heur, chance; 2. filandres, fils 
légers qui voltigent dans l'air et qui portent 
bonheur, dit-on, à celui sur qui ils se posent. 
Sens non relevé FEW 1, 174b augurium. — 
Météorologie: les fils de la vierge annoncent le 
beau temps: ‘les fils --- (filés ---) volent, il fera 
bon demain' D 74, 91; L 87; B 33; Ne 63 
(Nivelet); Vi 14, 15, 16, 17, 22; '--- il fera 
(encore) bon; ---, c'est signe de bon temps' 
To 48; D 46, 85; Ma 3, 42, 50; Vi 8, 16, 22, 
37; *--- il fait (fera) bon semer' Vi 6, ‘21, 27; 
"les fils --- sont tendus, il fera beau? Ne 14; 
+lès filés d'A. volant, c'èst po d' la plóve; cand i 
sant tédus, c'ést po dou bod tin, i frè bé n'min 
Ne 76. V. aussi les ex. des dictionnaires. — 
Croyance: les filandres météorisent le bétail 
Ni 20; H 8; *ça fèt infler lès vatches W '8, '9, 
10; "ga atone lès vaches Ph 45; ‘les vaches’ 
*boch'tét D 30. Cette notion reparaitra dans le 
vol. consacré à l'élevage. 

160. FAUCHEUX 

Q. G. 457 «faucheux (araignée à longues pattes)». 

Le faucheux (ordre des opilions) n'est pas 
une araignée (ordre des aranéides); il ne pro- 
duit pas de soie et n'est pas venimeux. — Ses 
dénominations découlent le plus souvent de la 
longueur et de la finesse de ses pattes, ou de 
leur mouvement: un jeu d'enfant consiste à les 
arracher et à lire dàns leurs battements des 
présages divers. 

Les mémes appellations s'appliquent aussi à 
l'hydrométre et à la tipule!. 

A. 1.2 *fátcheü(r), *fá-, *fó-, *fókeü, +fò- 
cheü(r) ...: facé, -Æ Ma 20; B 11, 16, 33; Ne 
'50 | -ér B 4, '34 (Commanster) | fà- D '32, 
'63; Ma 9, 24, 29, '34 («on en voit quand on 
fauche»), 42, ‘50 | fò- Ph 33; L '50 | fò-, fó A 
52 (-&); Ch 33, 154, 61, ‘64, 72; Th 24, 43, 53- 
73; Na 69, 109-135; Ph 6-16, 37, ‘40, 42 (fò-), 
45-81, 86; Ar; D 7, 38, 40 (enq. compl.; v. 
amurés), "A5. 58, 68, ‘71, '80, 81-96, '99 (fò-), 
‘100, 101 (~ *d' mózon, ~ "d tchamp, ~ 
*d'éwe?), '102, ‘103, ‘108, 109 (?), 110 (fò-), 
113, ‘129, 132; Ma 1, ‘31, 36, ‘37, 43 (enq. 
compl.; -s J.H.), 46, '48, ‘49; Ne '1, ‘3, 4.15, 

9,710, 11,712, 13, 14-16, ‘19, 20, '21, '22, "23, 
24, 26 (fò-), 31, 32, 33 (aussi hydromètre), 
(38), 39-44, 49 (fó-), 51-76; Vi 2, 6, 13, 18, 27 
| -æ Vi 16 | -&, Vi 8 | -à, Vi 21 |-Gé Vi 35 | 
Cu Vi 36 | -&, Vi 34 |-cò, Vi 47 | -eó Vi 38 
(fò-) | -ča Vi 37, 46 | fôkë, -& Mo 64; S 31; Ch 
4, 27, 63; Th '32; Ni 112 | fòsé Ni 90 | -čr D 
(136). j 

2.4 +fâtcheûse, “fò-...: fäcés Ma 29; B '18 
(à Compogne et à Bertogne), 22 (enq. compl., 
mais ‘tipule’ J.H.) | fò- Ph ‘21, 45 (ou -&), 69 
(id.); D 73, 123; Ma 43 (?, v. -é), (54); B 28; 
Ne “10, 11, 47 (à Molinfaing); Vi 22, 25 | fòsés 
Vi 732, 43. 

3.4 +fatch'rèsse: facrès Ma 53 (J.H.); B 15. 
4.5 +fòtche-fòtche: foc foc Vi 35, 43. 
B.S *soyeü: sòyé L ‘50. 
C. “vaki, -kieu, -tché ...: vaki A 2 (Dr 

Noville, v. *grand pire), 7; Mo 17 | -kyè A 
^20 | -k,y& A 28 | -čé To 58; A 55, 60 | -tyé To 
99 | -&? A 50 | -Gyé To '71 | «-éye» A ‘13. 

D.* +bièrdji, -i...: byèrgi Ni ‘25 (insecte 
qu'on voit beaucoup dans les prés); Na 59; 
Ma 35, 40 (J.H.; inc. selon enq. compl.) |-i Ni 
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107 | -i Ni 2, '5, 6-9 (ou *arègne dé steüle), 11 
| bèrgi Ni 1. 
E? *méz'reü, *mérzeür, *mur-: mèzré L 1 

(mais synon. de *cousin [tipule] pour A. Gob.) 
| mèrzér My 3 | mur- Ve 44. 
EI +cwèpi...: kwépi L 61, 114 (sans ailes, 

avec de longues pattes); Ve (38) (pyi), (39); 
B (5), (6) (à Pet.- Tailles), 7 (-phi). 

G.“ +claw'ti: klawti L 66. 
H. «chevalye» A "18. 
L5 *téheü: réh& Ve 1. 
1713 +tèh'rèsse: réhrès Ve ‘15: Ma '15. 

J.14 *fiyeüse à P lin.ne: fiyés al lèn B 28. 
K. *cay'trèsse: kaytrès L 1 (C. Déom), 

"50, 66. 
LA6 a. tcostire, tcous-...: kòstir H 67, 68; 

L 7 (-ï), 113, 116; Ma '5, 12 (2); B 11 (grat ~ 
à Steinbach), 23 | kus- Ma 19, ‘34 (grat ^ à 

Bérimesnil), (24), 53 (enq. compl., v. A, 3) | 
kasturir D 120 || b. *costri: kostré W 3. 
M." *cizéte: sizèt S (36); Ch (27); Th 24; 

Ve 32; B 9, '14. 
M'AT *cizió: sizyó Th (72). 
NS *grand-pé(re) ...: gra pér To 43; A 12 | 

--- pé A 7 (arch.) | --- për No 2; Th 54, 82 | 
--- per To 24 [nn pèr A 2 (Mile J. Roland, v. 

C) | grô pér H 53. 
N'.1'8 *grand-mére...: grâ mër Na 84; W 

66; H 2, 8, ‘20, 21, ^28, “45, 69 (gra); L 45 
(id.), "57, 71, 87 (grat) | gró --- D 34; H 27-38, 
‘39, ‘42, 53, 69 (J.H.); L 35. 

O.? +(grande) madame: madam H 1 | grat 
m. Ni 28, 98. 

OQ'.!? *dam'zéle: damzèl Ma 12 (?). 
P.2? +(grande) amoureüse: amwurés D 40 

(LH); Ma 2; B (28) | grat --- Na 30. 
Q.?! *galant: galä Ni 39; Na 79; D 36; W 

10, 30. 
R2? *compére-lons-pis: kòpèr lò pi To 27 | 

--- pi To 37 (?) | --- pé To 28 | kòpèr lò pi 
To 2. 

5.23 *martin, *már-...: marte S 1; 31 | -ëy 

S 19 | márté Ni 72 | mår- Ni 36 | má'?rt£ Ve 34 
| marte My (3). 

S'?* *martén-leü-leü: martë ké lœ Ni 1 
(H.F.). 

T.25 *leü, *leu: lé Mo 1, 41 (^ de à [de 
haie]); S 36, 37; Th '2; W '42; L 7, 19, ‘32, 
"71; Ve 8 (Grég.), 31, 41; My 4 (ou ~ *sins 
cawe); B 2, 3, 5, 11 | té Th 14; My 3 | lé Mo 
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1, 42, 157, 758, ‘70, 79; S 29; My 3 | fè Ch 16, 
26; Th 5 | «leup» Ch '36. 

T'?5 *leü-leü ...: lé lœ H 37 | ke lèy Mo 44. 
U.?6 |. *wérleü, *wél'leü, en. -é, *wél'lileü, 

*wéleü, -é, *wileü ...: wérlé B '10 (Rettigny) | 
wéll Na 107; Ve 37, 40 (Challes, Lod., Er: 
wal- ville), 42; My 1 (J. Bastin, mais É.L. ne 
retrouve pas le mot); B 7 (et Rogery) | -é Ve 
24 | -& Na '13, 22, 107 | -é Ni 26 (Mass.), 61, 
80 (faucheux ou tipule, selon tém.), 93, '97 | 

wéllilé L 4, '5, '51 (Pontisse, J. Dessard) | wéi 
W 10; L ‘10 | -è Ni 76, '94 | wilé L '16. 

2.27 *wéleüse (fém.): wèlès L 39. 
3.28 *wélitche: wèlic L “8. 

a ?9 1. *piche-é-lét: pis è lé W “32. 
2. *péchá-é-lét ... : pésà è lé Ni 20 (et pi- à 

Ard) | --- lé Ni 19 | pisò èlè Ni 17; W 59 | pé- 

--- Ni 29 || *pichóde-é-lét: pisòtèé lé W '58-59 
(ou pisò). 

3. *picheá-6-lit: pisé 6 li Mo 23. 
W.3? *djeüró: gëró Ni 26. 
X?! “gade: gat B 4 (à V.-du-B.: M. Rinck), 

(12). 
Y.32 *orlóje: òrlòs To 733. 

! Présentation: on entoure de parenthèses 
les pts où le mot étudié a été relevé avec le 
sens 'hydrométre' (hémiptére aquatique aux 
pattes longues et fines); pour le sens 'tipule', 
on se reportera à la not. 137 «MOUCHERON DU 
SOIR » (en particulier à la n. 11: rép. provenant 
de la q. 457). — Les notes n'expliquent pas la 
motivation profonde des dénominations, mais 
se contentent d'expliciter les types et les for- 
mes. 

? Comp. fr. faucheur, -eux. Ajouter les 
mentions w. FEW 3, 378a *falcare (ou la 
mention la plus septentrionale est Givet); on 
peut se demander si la var. faucheux du fr., ou 
ne se justifie pas un suff. adjectival -Gsu, ne 
provient pas de la forme -& du suff. '-eur' 
(aujourd'hui patoise, mais autrefois aussi fr.; 
cf. BOURCIEZ 183, Historique). — V. DFL 
*fütcheü, LÉON. *fótcheü (inc. de Pirs.), BALLE 
id. («araignée faucheuse»), Mass. id., Gloss. 
S'-Lég. “fòtchòw (ou “fòtche-fòtche). — Jeu 
(peut-étre à la source de l'appellation): les 
enfants lui arrachent les pattes et prennent 
plaisir à les voir continuer à se mouvoir Ni 90; 
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(lorsqu'on lui a ôté les pattes,) *i mostère d'u- 
ce kè l' gar-tchampète èst vouye (par le mouve- 
ment de celles-ci) B 33. Mentions semblables 
dans les glossaires de BALLE et MAss., dans 
HAROU, Godarville («les longues pattes [...] 
semblent imiter le mouvement d'un faucheur») 
et MONSEUR, Folklore 9 (avec référence au 
garde-champètre). ROLLAND, Faune 3, 245 
rapporte des coutumes semblables pour le 
domaine fr. V. aussi les notes suivantes. 

3 Le dernier déterminant distingue l'hydro- 
mètre. 

+ Fém. en '-euse' et en '-eresse' du t. précé- 
dent. Porter le second près de frm. faucheuse 
FEW, l.c. — Autre sens: *fótcheüse enfant 
remuant Na “108; comp. "wéllen pétulant Na 
109 (n. 26). 

5 Gloss. S'-Lég. *fótche-fótche (m.). Porter 
le t. FEW, Le. 

* Littéral' 'scieur' dans le sens 'faucheur, 
moissonneur'. Porter le sens 'faucheux FEW 
11, 365b sécare. 

* Ajouter le sens FEW 14, 100a vacca. 
* V. Copp. *hérdji «araignée des champs». 

Porter le mot FEW 14, 334b * vervecarius, 
en comp. Aiript berhére faucheux ibid. 
335b. 

° Littéral! *mesureur' arpenteur. FEW 6/1, 
726a ménsürare. 

19 Littéral' 'corbesier' cordonnier (not. pré- 
vue dans un vol. ult.) Porter les sens FEW 
2/2, 1182a Cordüba, en comp. (1182b) 
Mandeure ‘cordonnier’ hydromètre. 

!! Ditteral' 'cloutier'. Porter le sens FEW 
2/1, 769a clavus. 

12 Pour la motivation, comp. frm. chevalier 
genre d'échassiers FEW 2/1, 4a caballa- 
rius. 

13 Littéral" "tisseur, -eresse'. L'appellation 
vient «du mouvement que fait la patte 
coupée» DL, s.v. *réheñ (et non d'une réfé- 
rence à une toile; v. l'introduction). Porter le 
sens FEW 13/1, 291b texere et comp. (291a) 
Chav. 'tissier' hydrométre. — Jeu: *cwand ô 
l's-i ráye lès pates èt k'ò lès méi" a plat, cèsses- 
vocèles [celles-ci] fèt co sacwant mouv'mint ki 
ravise lu ci dé téheü ki tchésse lu navéte Ve '15; 
v. aussi WISIMUS. 

14 Ajouter le mot FEW 3, 543a filum. 
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Remarquer que le faucheux ne produit pas de 
soie (v. n. 13 et introduction). 

15 Dér. en -atòrissa de *cayeter faire de 
la dentelle avec des fuseaux (*cayéts). Méme 
remarque que pour les t. précédents (v. n. 13, 
14). — V. DL et FEW 16, 91a *skalja. 

16 Propr' 'couturiére' (not. prévue dans un 
vol. ult.). Ajouter les sens FEW 2/2, 1099a 
*consütüra; 1097b consütor. — Autre 
sens (avec d'autres motivations): v. not. 132 
CARABE DORÉ, 147 COURTILIÈRE, 130 cocci- 
NELLE. 

17 Sans doute par un sens intermédiaire 
‘couturière’ (par métonymie). Le premier t. est 
insere FEW 2/1, 40b *caesellum; pour le 
second, comp. S'-Pol 'ciseau' tipule, ibid. V. 
aussi Dasc., Insectes “cizète hydrométre; 
moustique qui vole de bas en haut. Le glos- 
saire de BAL ne confirme pas la mention de 
l'EH. — Autres sens: "libellule' (not. 154, C). 

18 Comp. not. 137, Z. — N'est attesté FEW 
6/1, 47la mater (liég. et pic.); porter N 
FEW 8, 9b pater. 

19 Porter ces mots FEW 3, 124b domina 
et 134a *domnicella. — Sens plus fré- 
quent: ‘libellule’ (not. 154, A, 2, 3). 

20 Sens attesté pour ‘amoureux’, FEW 24, 
476a amorósus. Folkl. (à l'origine de l'ap- 
pellation): les jeunes gens arrachent une à une 
les pattes du faucheux et, d'aprés le nombre et 
la rapidité des mouvements, ils évaluent l'ar- 
deur de l'amour de l'opérateur Na 30. V. aussi 
n. 21. 

?! Porter le sens FEW 17, 476a wala. — 
Folkl. (à l'origine de la désignation): “on ráye 
li pate po veüy là ki l' galant (ou l crapóde 
[amoureuse]) èst Ma 3-4 (ou faucheux est 
traduit par *érégne di biérdjf); la jeune fille +li 
rdye ine pate èt l’ tit [3 ps. ind. pr. de “tire 
tenir] so s' min po veüy avè ou-ce k' ale toüne 
['pour voir avers oü-ce qu'elle tourne']; on dit 
ki l' galant èst di ç` costé-la W 10; on lui coupe 
une patte qu'on pose sur la paume de la main; 
ses contractions indiquent la direction oü se 
trouve le *galant ou la *comére [amoureuse] 
Na 6 (ou faucheux est traduit par *aragne). 

22 Pour la motivation, comp. *compére- 
lons-pis héron Mars. — Porter le sens ‘fau- 
cheux' FEW 8, 299a pēs. 
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23 Dasc. Insectes *martin $ 19; Ch 5; 

FEW 6/1, 384b Martinus (pour S 29). — 
Autre sens: ‘coccinelle’ (not. 130, 7, 2a). 

14 Comp. Copr. *martin-beuleñ, ou le deu- 
xième terme semble altéré de “leti-leti "loup- 
loup' (v. n. 25). 

25 Propr' "loup" et "loup-loup". V. DL “leti, 
Derm. et Sic. *leu et DAsc., Ins. “leti, “leu. 

Porter les mentions w. FEW 5, 460a lüpus, 
près de mfr., frm. loup espèce d'araignée et y 
ajouter la forme redoublée. — Jeux: v. DASC., 
Ins., et comp. ROLLAND, Faune 3, 245, qui 
semble donner la clé de "loup" (la patte mon- 
trant de quel côté est le loup). 

26 DL *wérleü, *wèl'leü et Haust, Étym. 
286. Le t. correspond a afr. guerloup, FEW 
17, 570b *werwolf (homme loup, lycan- 

thrope). Pour Hausr, Etym., "loup" (ici sous 
T) pourrait être une réduction de “guerloup', 
proposition réfutée par Wartburg, FEW 5, 
462b, n. 13. — Autre sens: *wél'leu pétulant, 
noté pour Na 109 par LÉON. 

27 Fém. analogique du précédent: -eá, in- 
terprété en '-eux' ou "-eur' forme un fèm. 
-eüse. 

28 La finale -itche a été notée comme var. 
de -i: v. “értchi, m., -itche, f., martinèt (not. 
68, ADD.); *spérwi, -itche oiseau de plafon- 
neur, littéral! 'épervier" DL; “tchawi, -itche, 
d'origine obscure DL. 

?9 Littéral' "pisse-en-lit', "pissard(e) ---", "pis- 
seur ---' (tous d'origine délocutive, v. ci-des- 
sous). Comp. saint. pissenlit araignée FEW 8, 
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592a *pissiare. — Jeu (à l'origine de la 
désignation): on arrache une patte au fau- 
cheux et on la dépose dans la paume de la 
main; si cette patte s'agite encore, on recoit ce 
compliment: “Ti piches co é lét! W 3 (ou 
faucheux a été traduit par *cosiri); on coupe 
une patte; si elle se meut par saccades, on dit 
que celui (ou celle) devant qui on l'a mise est 
un *pichó-é-lét (gamin), une “pichòde-è-lét 
(fille) W '58-59. 

39 Littéral' ‘jurard': ajouter le sens FEW 5, 
80b jürare. — Jeu (et origine de l'appella- 
tion): lorsque les enfants lui arrachent les 
pattes, le corps mutilé se met à tourner sur lui- 
méme en faisant entendre une sorte de siffle- 
ment: *c'ést l wèl'lè (synon. *djéró) ki djère 
(“qui jure"). 

31 Propr' ‘chèvre’. Ajouter le sens FEW 16, 
28b geiss. 

32 Ajouter le sens FEW 4, 484a horolò- 

gium. — Autre sens: ‘coccinelle. V. not. 
130, M, et n. 35 (pour la motivation). 

33 Les opilions sont fréqu' confondus avec 
les araignées, d'ou les rép.: 1. 'araigne, arai- 
gnée’ passim; "grande --- D 15, 30; B 27; 
"longue ---' Na 49; W 1; 'grosse ---' Ni 38; W 
59; ‘ar. à longues pattes: a lòkè pat Ni 33; '--- 
de(s) champs": dè kü Mo 9 (?); di ca L '50; '--- 
de berger': di byèrgi Ma 3, 4: v. ci-dessus D; 
"..- d'éteule': dé stel Ni 6, '9. — Pirs. ajoute 
+adéle faucheux, inséré FEW 24, 137b Adè- 
le. 

161. ÉCREVISSE (carte 86) 

Q. G. 581 «marcher comme les écrevisses». 

'écrevisse' est trés largement connu. Une 
grande partie du domaine posséde une forme 

` correspondant littéral" à 'crevisse', plus proche 
de l'étymon que ne l'est 'écrevisse' (dans le- 

quel é- initial proviendrait des descendants de 
scarabaeus, cf. FEW 16, 384a). On notera 
aussi, dans les zones w. et lorr., la présence 
d'une gutturale sonore g correspondant au k 

de la forme fr. (v. l'aire hachurée sur la 

carte)!, 

© ALF 445; ALLR 186; BRUN., Eng. 533; 
FEW 16, 382b *krebitja. 

A.? I. a. *grévésse, -éche...: grévés Na 
^20, 84, 101, 116-129; D 7-38, 46-120; W '8, '9, 
10, 30, '39, '42, 66; H 1, 2, 21-69; L 1-7, 19, 
'32, 45-114; Ve (gr&- Ve 8); My; Ma (-es Ma 
24, 42); B 2-24; Ne 4, 9, 14, 26 | -è B 30 || 
*grévisse, -iche ...: grévis Ph 79 (ou égre-), 81; 
Ar 2; D 132, 136 (-is); W 59, 63 (-is); H 8; Ne 
11, 15, 20, ‘22, ‘23, 31, 33, 39, 51 | -és Ni 11 | 
-i$ Ar 1; B 28, 33; Ne 49. 

b. *crèvèsse: krèvès L 29, 43, 116 || terè- 
visse: krévis Ne 16. 

II. *gravisse, -iche ...: gravis Ch 61 (masc, 

forme douteuse J.H.; v. égrévis); Th 53; Na 
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107, 109, 130; Ph 6 (-és); Ne 60; Vi 13, 16, 22, 
35 | -i$ Ch 16, 26, 27 (-wis), 28; Th 43, 46, 54 
(arch.), 62 || *gravasse: gravas Na 1, 79, 99. 

III. *gruvisse: gruvis Vi 8. 
A3 I. a. *égrévisse, *é-...: égrevis Th ‘69 

(d'apres le tém. de Th 73), 72; Ni 33, 112 
(enq.; -kré- J.H.); Ph 15, 42, 79 (ou gré-); Ne 
24, 43, 44, 57; Vi '21, '36, 37, 43, 46 (ou -kré-), 
47 | -is Ch 33, 61 (v. gravis); Na 19, 22, 23 | 
-és, -élis Ni 85, 107; W 3 | -ês Ni 17, 19, 20 (à 
Ard.), 28, 97 | -iš Ne 76 | égrévis Ni 38; Ph 45, 
53; D 40. 

b. *écrévisse, “é-.,., -kér-, -cré-: ekrévis Mo 
1, 9, 37, 64 (is); S 29, 31; Ch 72; Th 5, 25, 82; 
Ni 1, 112 (J.H.; -gré- enq. compl.); Na 69; Ph 
37, 69; W 1; Ne 47, 65; Vi 18, 46 (ou -grè-) | 
-čs Na 30, 112 | -œs Ni 26, 80 | -ës Ni 6, ‘9, 93, 
98; Na 6 | -és Ni '102 | ékrévis To 39; Mo 42, 
44; S 10; Th 64 (ek-); Ni 36; Na 49, 69; Ph 16 
(-is), 84, 86 | -és Ni 20 (égré- à Ard.) | -krévis 
To 27 | -kér- No 3 (if); To 1, 2 | -ker- To 78 || 
èkrèvis A 7; Mo 20 (-kré/è-); Th 14, 29, 73; 
Na 59; Ph 54; Ne 32, 63, 69; Vi 25 | é- No 2; 
To 6 (-is), 7, 24 (-st), 48, 73, 94; A 12 (Ch. G., 
mais inc. selon autre enq.), 37 (è-); Ch 4; Ni 
39, 61; Na 44; L 39. 

IT. *égravisse: égravis Vi 27, 38. 
III. *égruvisse ...: égruvis Vi 6 -græ-*. 

' La var. en g- peut être qualifiée d'orien- 
tale; elle est en effet représentée en w., en 
lorr., dans une partie du champ., en fr.-comt. 
et en romand. V. BRUN., Enq. et ALLR, ainsi 
que FEW 16, 382b-383a. — Noter une alter- 
nance semblable dans les produits de frq. 
*krawa, FEW 16, 378b sv.; de frq. *kri- 
san, FEW 16, 392a sv. 

? DL, REM, Gloss., ViLL., Scimus, LÉON. 
*grévésse; Haust, Chestr. *grévisse; LIEG. *gra- 
visse. Pirs. confirme la var. en -asse, ou la 
finale, correspondant phonétiqu' à l'aboutisse- 
ment de -acéa, se substitue à -isse, réanalysé 
comme l'aboutissement de -icia. — Ajouter 
BaL *grawisse, m. ou f, à rapprocher de 
*grawiche, relevé par l'EH à Ch 27. 

3 Mass. *égruvisse. 
* Sens dér.: DASN. *grévisse pierre arrondie 

qui reste lorsqu'on a éteint de la chaux mal 
cuite, inséré FEW 4, 256a *gra va, à rappro- 
cher de LiÉG. *gravisse noyau non calciné au 
centre d'une grosse pierre de chaux, lequel ne 
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semble pas classé, et de frm. écrevisse pierre a 
chaux a laquelle la calcination a donné une 
couleur rouge (dp. Boiste 1803), FEW 16, 
383b. — Dér.: Aubry *grévissi talonner à la 
maniére des écrevisses (dans HAUST, Chestr.); 
— LiG. *gravissi fouiller avec un objet 
pointu, Mass. *gruvissi gratter dans une cavité 
avec un objet pointu. V. FEW 16, 383ab, oü 
on ajoutera les deux derniéres mentions. 

ADD. Marcher comme les écrevisses!. 
'marcher (router, avancer, aller...) comme 

les écrevisses' en gén. Noter ‘marcher (et équi- 
valents) du cul ---' To 58, S 31; Ch 16, 43, 63, 
'64; Th 5, 29, 64, 72; Na 109; '--. le cul 
devant ---*: li ku dvà Na 109; '--- du derrière 
---: du drir A 7; '--- en arrièr(e) ---*: èn ér B 
4, 11, 12; èn iri Ve 34; '--- en resculant A: é 

rèskulä H 50; -à" Ve 8; -à L 19; è rkulà Ni 72; 
ë r. A 50; ê r. S 10; ë" rkulà To 94; ë réulà (ou 
-ku-) To 2; èn érkulà To 13, 28, 37; -à No 1; a 
rkulá D 94; Ph 15; -à. Ne 47; -ay Vi'21, 22; a 
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rk&lä Ne 32; '--- en resculons ---": è rèskallò 
H ‘42, 49; è rèk- H 69; Ve 35; B 7; Ma 20; è 
rku- H 37; èn érkai- Ve 41; "--- à resculons 
--- a réskuló W 1; My 3; a rku- To 13; A 
52; Ni 98; Na 22; -6, A 12 (Ch. G.); '--- à la 
reculette ---': a la rkulèt Vi 43; ‘reculer --- 
rukulé Ne 43; ‘il recule ---: i y éréul To 73; 
‘reculer du cul ---": (é)rkulé du ku Th 24. 

! Aux pts en italique, l'expr, est inusitée; fr. 
marcher comme les écrevisses a été traduit par 
"marcher du cul', etc. (sans référence aux écre- 
visses). 

? V. encore Scius *avanci come lés grévés- 
ses (de qqn qui recule, soit dans les affaires, 
soit dans les études). Comp. Ve 35, ou l'expr. 
se dit de qqn qui “a malähi d' fé sès handèles 
[affaires; sens à ajouter FEW 16, 139b]; — 
LÉON. *i va è veülant [?] come lès gr. — Noter 
en outre REM., Gloss. *rider à grévésse glisser 
en traineau sur le ventre. 

162. CLOPORTE (carte 87) 

Q. G. 475 «cloporte». 

En Belgique romane, le cloporte est fré- 
quemment dénommé «cochon»: on trouve 
'pourceau' (qqfs "couchet...")!, "gras p. (ei 
au n. et à l'e., "pourceau de cave' au n.-e., 'p. 
de mur' en rouchi et en borain, 'p. de bois' en 
rouchi, "p. de saint Antoine’ à l'extr. o. et à 
l'extr. e. Le sud de Virton connait 'truie'. 
Parmi les t. "pourceau + déterm.', il faut 
réserver une place particulière à 'pourceau 
sanglier’ (grande zone au sud d'une ligne joi- 
gnant Namur à Ath), qui signifie d'abord 
'sanglier' (not. 26), ainsi qu'à 'pourceau de 
montagne' (e.-Ve), dont le sens premier est 
‘cobaye’. 

Le cloporte est encore nommé 'pou de 
pourceau' dans la région de Dinant et de 
Givet et en qqs pts du s.-e.; cette zone confine 
au nord avec des formations du t. 'pourceau 
+ déterminant’, au sud avec une aire chestr. 
et n.-gaum. ‘pou de bois". 

© J. Haust, Les noms du Cloporte en Bel- 
gique romane, BTD 12, 1938, 359-366. 

A.? 1. 'pourceau' ('couchet' ...) To 48, “50, 
'51, 72, '82; A 12, '48 (pti ~); Th 82, Ni 28 
(ou 2); Na 130; Ve 26. 

2. "gras pourceau (c.)': kra A 7 (ou 3); Mo 
37; Ni 112 (-à J.H., ou 3); S 10, 13 (-a); W 21; 
H '20, 21, 27; L 61, 75, 85 ("^ de cave": v. 4), 
87; Ve 37, 39, 41 (ou 8), 42, ‘45 (qqfs, v. 8), 47 
(id.); My 3, 6; Ma ‘17, ‘21, ‘30, 51, ‘52, 53; B 
4-11, "14 (et Sommerain), 16, ‘17, 21-24, ‘26, 
27, 30 | kra A 37; S 19, 29 (ou 3); Ch 4, ‘10, 27 
(ou 3); Ni 11, 33-39, 61, 72, 90, 107 | gra Vi 47 
| kra Ni 19, 20; D '16, 30, 34, 64; W 1, 3, 35, 
736, 739, ‘45, "48, 52, 56, 59-66, ‘70, 73; H 2, 
8, 23, 26, "28, "36, 37, 38, ‘39, ‘42, ‘45, 46-53, 
‘65, 68, 69, ‘70, ‘73, ‘77; L 4, 45, 57, 106, 113, 
116; Ve 24 (ou 7); Ma 1 (var. krò), 2-12, 714, 
19 (ou 4), 20, 24, ‘28, 29, ‘34, 40, 42,50; B ̂8, 
'12] krô H 67; L 1 (C. Déom, v. 4), 2, 29, 32, 
43, 94; Ve 1,2, '4, 8| kró D 46, 74,91; L 19; 
Ve 6, 15; Ma 39 | kró Ni 2, /5, 6, '9, 17, '25, 
26, 28 (ou 1), ‘29, 45, 80, 85, 93, '97, 98, ‘102; 
Na 6, 19, '20 (ou 4), 22-59, 69 (ou 3), 99, 101, 
129; D 15, 25, '26, '45, 58, 81, "85; Ma 1 (var. 
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kra), 31 (Hollogne), 35, 36, 37, ‘38, ‘39, 43, 
‘44, 46, ‘47, ‘48, ‘49; Ne 9,712, 16 (?; v. D, la). 

3. 'pourceau (c.) sanglier” To 58 (Mme 
Goffart, ou 8), ‘91; A 2 (ou 6, ou 10), 7 (ou 2), 
‘13 (pti m), '18 (ou 8), 20, ‘39, ‘40, 44, 50, 60; 
Mo 1, 17, 20, 23, 32, 57, 58, 64, ‘70, 79; S 1, 
29 (ou 2), 31-37; Ch 16, 26, 27 (ou 2), 28-72; 
Th 5-73; Ni 1, 112 (enq. compl., ou 2); Na 1, 

69 (ou 2), 79, 84, '96, 107, 109, 112 (sanglier 
seul), 116, 127, 135; Ph 6-16, 42-54, 69-81, 86; 
D 7, 38 (A. Robert, v. D, 2a), ‘39, 68; H 1 (ou 
‘sanglier’ seul). 

4. 'pourceau de cave': kaf L 85 (kra ~: v. 

2); Ve 31, 34 (à Solw.), 35, ‘36 (Nivezé), 40; 

My 1 (H. Cun.), 2, 4 | kaf W '8, '9, 10, 13, 30, 
‘42; L 35, 39; Ma io (ou 2) | kóf L 1 (C. 
Déom et A. Gobiet; v. 2), 7, '8, 14, '50, ‘108, 

114 | kòf L 66, 101 | kòf Na 720 (ou 2). 
5. 'pourceau de* mur': mür No 3; To 78 

(enq. compl.; var. mur J.H.), 3l; 99; A 1, 28, 

'52; S 6 | mér? To 43 | mér° To 24 || 'p. de 

mauvais mur': mwé mèr Ch ‘54 || 'p. de 
muret": muré Mo 41 | -& Mo 42. 

6. “pourceau de bois' To 27, 37, ‘44; A 2 
(v. 3). 

. 7. ‘pourceau de“ montagne": mô"rañ Ve 34 
(Sart, v. 4) | mö- Ve 24 (aussi cobaye, ou 2), 32 
(aussi cochon d'Inde, sens premier). 

8. a. "pourceau de saint Antoine": sèt átón 
Ve '45 (qqfs, ou 2) | sèz átón Ve 41 (ou 2), “43, 

“44, 47 (qqfs, ou 2); B 2, '3 | sèt átwén No 1 | 

--- dtwan To 58 (ou 3); A '18 (ou 3) | --- dtó,n 

A “10 (ou D, 2b) || b. "pourceau-saint-An- 
toine'?: sé ätôn To 73 | --- âtôn To 28 | sèt 

ätwan To 1, 39 (-an), ‘71; A '18 (?, ou 3). 

9, "pourceau d'au bon Dieu": d á bó £u Ve 

38. 
10. "pourceau de quatre sous': d kat su A 2 

(v. 3). 
B." “treuye ...: trày Vi ‘34, 35 (ou F), 38 | 

trèy/-ë-= Ni 43 | -à- Vi 46 | -&- Vi 37. 

C.9 *erühi, *crâchi: kràhi Ma '28 | kròsi 

Ma ‘32. 
D.!? 1. a. “pou de bois! D '129, 132, 136; 

Ne '1, 11, 15, 16 (et 22), 26, 31-33, 37, 38, 39, 

47,'50 (à Traimont), 51, 63, ‘64, 69, 70; Vi '4, 

"5, 6, 8, 13, ‘14, '15, 16, '18, '21, 25, 26, 27, 

30, 36 |! b. "ver ---' To 94 [| c. "cheval ---": éfò 
Ne 43 (?), 60. 
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2. a. ‘pou de pourceau (CH Mo 44; Ph 53, 

61, ‘80, 84; Ar 1, 2; D 38 (J. Nollet, v. A, 3), 
40, 72, 73, 84-101, '103, 110-120, ‘141: B 15 
(?), 28, 33; Ne 4, '5, 14, '17 (M. Rézette), 20, 
‘23, 24, 76 || b. "bête à/aux [*a(s)] pourceaux’ 
A '10 (ou A, 8). 

Ei 1. 'fore-bois': fòr bwè Vi "IA. 
2. "béque-bois': beč bó Vi 717 (2). 
F.? 'mange-pain': mēč pé Ne 76 (Loufté- 

mont, v. D, 2a) | myéë pyè Vi 35 (ou B)'*. 

! Pour 'pourceau' (parfois remplacé par des 
der. de l'onom. koi, FEW 2/2, 1254), v. 

ALW 1, c. 78 POURCEAU. La q. 475 a été posée 

en de nombreux pts suppl, ce qui permet 
d'apporter à ce tableau des compl' et des var. 

(auxquelles on ajoute qqs var. provenant de la 

q. 420 «sanglier»). Compléments: pursé W '8, 
“9; H '65, '70, ‘73, "77; L '57, "75; Ve 72, ‘4, 
'43, '45; Ma ‘14, '17, 28, ‘30, '52; -é Ma 3, 
'21; B '8, 14 (Sommerain); -é D ‘141: Ma ^31, 

'34, 37,44; Ne '12, 17; -sya Ni '102; Na ‘24, 
“96; D ‘16, ‘45; W '73; H 23, "36; -ïa Ch '10; 
W '48; -s6 To '81; A ‘39, '40, '48; Mo "32; — 
variantes: (syll. initiale) pu-/p&r- Ch 4; Ni 36- 
39; Ph 16; pai-/pdi- L 94; pu-/ qqfs pū- Ve 6; 
(groupe k + ë) -sy-/-3- To 6 (-syó/-3&,); S 13; 
Ni '9; H '26; (suffixe) -éle L 61, 101; Ma ^34; 
-é]-é Ma l, 39, 53; -6/-6 Ma 39; B24, 33; -ej-€ 
Ma 42; -è/-ë H 50, 67; Ve 38, 40; -sè/-Sa WAS, 
36; -s£/-5a H 8; -sya/-6 Th 64; -Sa/-sò Th 14; 
“SÒ w) To ‘44, 58; -Öm To 7, 24, 28; A 28; -sò/ 
-%0 To 78; -syò/-sò Mo 20 (corriger ALW 1: 
Ma 20); -Sés/-$yó No 3; ; -Se./-sy6 To 6 (v. ci- 
dessus); -Sè;/-3è, To F3; sé,w/id. To 2; -$y6/ 

-Sò/-sò A 37. — La q. 475 apporte en outre 
des compl" et des var. de nature lexicale. 
Compléments: elle ajoute le t. 'couchet': kuse 
D ‘39, '91, 120 (ALW 1 = ?); Ma "38, '49; — 
variantes: (concurrence entre 'pourceau', terme 
ordinaire, et 'couchet' ..., termes plus affectifs: 
v. ALW 1, Le., spécial! n. 4) a. dér. de l'onom. 
kòs dans le syntagme signifiant ‘cloporte’, lå 
où le terme ordinaire est 'pourceau': kasé D 
38, 64, 72, “74, 110; Ma 43, 46; kusò Ph 79; 
b. opposition inverse: pursé D 25, ‘26; -ë Ma 
35; -é Ne 14; -sya Na 127; Ph 37 (au sens 
"porc-épic”), 54; D 58; (var. morphol., et par- 
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fois phon., dans les dér. de kòs): kaiè / kui 
{ALW 1) Ph 61; kusè | kus Ph 53; kūšò / kusó" 
Ph 84. 

2 V. FEW 9, 186a et n. 6 pórcéllus (type 
l, en haut de la page, pour LLouv. [d'après 
l'art. ambigu de DEPR.-NOP., ou nous compre- 
nons plutôt *pourcha singlè cloporte]; type 8, 
en bas de la page), 186b (types 4; 6; 5; 3: 
mention montoise seul' [d'apres SiG.] qu'on 
retrouve sans renvoi (d'aprés DELM.) 11, 644b 
singularis, et à laquelle on joindra, dans la 

présentation adoptée ici, le t. 'couchet si, 
mentionné pour Namur au tome 2/2, 1255b 
kos [source?]; type 2: mention nivelloise et 
renvoi à Hauer, Lei — On ajoutera sous 
pórcéllus, ou sous koi, les autres t. men- 
tionnés sous A, en complétant la documen- 
tation (surtout pour 2 et 3) par les matériaux 

de l'EH, que confirment les lexiques. V., outre 
les mots insérés dans FEW, DL *crá pourcé, 
Wis. *pourcé d' cáve (mais *crá p. porc gras), 
VILL. et Scius *pourcé d’ cáve, PIRS. *pourcia 
d' cauve, *pourcia singlé (et non *couchét s.), 
BALLE *pourcia singlé, DEPR.-NoP. *pourcha 
singlé (auquel Dasc., Suppl' ajoute *cras p. S 
29), Corr. *pourchó et *p. séglu [sic] (comp. à 
la forme de l'EH), MAES “pourchò d' bó (inc. 
de l'EH), synon. *marichó (v. n. 13), REN. 
*pourchó d' mur. 

3 Précis' 'singuler' (rar! “-ier'); v. not. 26 
SANGLIER, ou ont été portées les var. prove- 
nant de la q. 475. On notera l'opposition fré- 
quente entre "sanglier sanglier et ‘pourceau 
sanglier' cloporte. — À Ph 37, oü la q. 475 est 
restée sans rép., on donne *pourcia singlé avec 
le sens ‘porc-épic’. 

^ La préposition d ('de' élidé) s'assimile en 
n devant "mur" et "montagne' à Ne 3; S 6; Ve 
34. 
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* Hauser, BTD 12, 366, qui connait la 
forme de To 43, l'interprète 'p. de mer et en 
rapproche Vosges pouhhlot d' mér cobaye. — 
Vu la localisation des deux attestations, on 
préfére voir dans mér, mér des var. (ou des 
altérations) de 'mur'; on ajoutera que de telles 
formes ne sont pas attestées ALW 4, not. 7 
MUR. 

$ Compl': *pourcé d’ montagne cobaye Ve 
40. V. dans le méme sens DL, Wis., Scius id. 

7? V. FEW 24, 663a Antonius (et ren- 
vois), et n. 14. Noter ici, sous a, la liaison en 

-z- aprés 'saint'; sous b, l'emploi du détermi- 
nant sans préposition. 

8 FEW 13/2, 315b tròja, où on ajoutera 
les mentions gaum. 

? Litteral' 'graissé' (ou “-ier"?), attesté au 
sens ‘porc à l'engrais’, FEW 2/2, 1284a cras- 
sus (ou la finale de Gleize *cráhí est inter- 
prétée ‘-ier'). — Pour le sens, comp. A, 2. 

19 la et 2a sont attestés FEW 8, 149b 
pédücülus. On classe ici avec les rép. 'pou 
+ déterminant' des t. qui y semblent liés (sous 
b et c). 

!! Comp. not. 81 PIC, C. 
12 Comp. not. 149 BLATTE, B, 1. 
13 Autres rép.: 1° cloporte: klòpè,rt To 

73. V. FEW 2/1, 748a claudére; — 2* 'ca- 
fard': kafar No 2. V. not. 149 BLATTE, /; — 
3° "mille-pattes": mil pat Ne 49. — V. en outre 
MAES *marichó, mot qui posséde, entre autres 
sens, celui de 'cloporte'. — Folklore: 1? quand 
on en voit beaucoup, “c'èst signe d'ouvráje 
Mo 79; — 2? c'est un remède contre la «fiévre 
lente» H “28; on met des cloportes dans un 
sachet sur la poitrine de l'enfant, *po /' five 
lin.ne W '73 (abbé de Marneffe). V. aussi 
REMACLE, Gloss. (Folklore 168) et LEGROS, 
EMW 8, 313-6. 

163. MOULE (carte 88) 

Q. G. 1823 «Mangez-vous des moules». 

La forme propr! w. correspondant à ‘moule’, 
avec réduction du groupe consonantique final 
à -s, ne subsiste qu'au n.-e., dans une zone 
débordant à peine le domaine liégeois; comp. 
müscülu » moske J. de Stavelot (cité par 
DL) > *mosseà méspilu > *méspe, *n- > 

*mésse, *n- (vol. ult. et FEW 6/2, 44b). Ail- 
leurs, la forme est *moule comme en fr., avec 
réduction du groupe -sklo à -/ et fermeture 
du o]; sur ce dernier point, comp. ALW 1, 
c. 25 CROÛTE. 

Formation expressive: 'mourmoulette', et 
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MOULE 

“mase 

“moule, oi 

*mourmoulete, * mar. 

“mosalè tè 

*moulette', d'origine délocutive, dérivent du 
cri dont usaient les marchandes de moules. 

+ FEW 6/3, 261 (A), 262a (4) müscü- 
lus. 

A. L. "mosse!: mòs Ni 19, 20; Na 1, 19, 

‘20, 30, 49, 79-99; D 15, 30, 34, 38, 46, 64; W; 

L; Ve; My; Ma 2-19, 24, 29, 40, 42; B 2-5, 7, 

11 (mot liégeois), 15. 
II. *moule, -oü- ...: mul passim | -&- Ch 4; 

“Ni 36, 38, 107; Ph 16 | -ai- Ph 84 | -à- Th 53; 
Ne 14, 15, 43; Vi 2, 18, 22, 43, 46. 

A”. *mourmouléte, “mar-?: m«urm«ulét A 

55; $ 36 (qqfs, à cause du cri, ou mul); Ch 28, 
33; Th ‘2 (comme a S 36); Ni 72; Na 109 
(qqfs, ou mad) | mar- No 1; To 27, 39 || 

*mouléte? : madèt To 6*. 

! DL, VitLL., Sous “mosse, LÉON. id. ou 

“moule, PIRS. * mosse. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

H) 

2 Du cri des marchandes de moules: * Mou- 
les, moulétes! S 36; * Moules, moulètes, moulè- 
tes, moulètes! As moules dé Gand! A 1; “As 
moules, moulètes! Eles sont bones èt frèches! 
S 1. V. DELM. *mourmouléte moule, expliqué 
comme une «corruption du cri Moules, mou- 
lettes! que répétaient continuellement les mar- 
chandes qui les colportaient», SiG., DEPR.- 
NoP. et Copp. id. V. d'autres mentions du t. 
FEW, Le., où il faut ajouter la var. en mar-. 

3 Forme inc. de Mars et de BOURG., mais 
citée par DEPR.-NOP., s.v. mourmouléte. FEW 
6/3, 262a (pic., norm.). 

* Désignent l'huitre: 1? *platés mosses ou 
*mosses di ritche (pl.) Ma 9. V. LÉoN. et FEW 
6/3, 262b (pour Liège); — 2° kraspò Ne ‘23 
(huitre perlière; J.-M. P.), 31 («moules sauva- 
ges, sens très large» [?]). Le mot est inc. de 
DasN. et de HAUST, Chestr.; étym.? 
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164. ESCARGOT 

Q. G. 450 «escargot». 

Les mots belgo-romans se rattachent pour 
une part à 'caracole', d'origine espagnole (HER- 
BILLON, Éléments espagnols 63), pour l'autre à 
'escargot', emprunté à l'occitan; ces deux 
mots ont une origine commune, encore mal 
éclaircie (FEW 2/2, 1005 sq.; TLF, s.v. cara- 
cole et escargot). — Il semble qu'originel' le 
sens de 'caracole' était ‘coquille de l'escargot 
et que le gastéropode lui-méme était désigné 
par des mots de la famille de limax; des 
traces de cette situation primitive subsistent en 
quelques pts. 

$ ALF 481; ALPic. 229; ALLR 188; 
BRUN., Enq. 601; FEW 2/2, 1005 conchyl- 
lium. 

A," “caracole, -ale... *cari-, *caró-: kara- 
kòl en gén. | -ol To 94; Mo 37; S 6-13; Th 64 | 
-òl To 28; A 37 | karakòl To 58 | -ol To 78 | 
karakal? L 43; Ve 6,8, 26 | karikòl To 24; Mo 
17-23, 41, 42; S 31, 37; Ch 26 (ou -ra-); Th 14, 
46; Ni 1, '9, 19-20 (-ré-; -ri- à Ard.), 36, 38; W 
63 (-ré-); H 38 (-ri-); L 2; Vi 2, 35 (kà-) | 
karkòl Vi 8 | karókól Ch 72. 

A'3 a. *caracale-lim'con: karakal limsóg Ve 
1 j| b. *lim'con à caracole: /imsó a karakòl Ve 

BA 1. *(é)scargot, At, -out ...: éskargó A 7; 
S 19; D 120 (et A), 132 (différent de A); W 21 
(et A); B 24 (différent de A); Ne 63 (id.), 65, 
69 (et A); Vi 13-16 (différent de A), 18, 37, 43, 
47 | -ó No 3; Vi 25 | -&; To 94 (et A) | -é To 1 
| 44,0 To 73 | 46, No 2 | -u A 12 (v. gargayèt), 
^13, 28 (és-) | skargò Mo 1 (different de A). 

2.5 *car(i)gógó, *djárgágà, *gógó: karigógó 
Vi 46 (Thiéry, Hanuse) | kargògò Vi 46 (Le 
coq) | gargògò Vi 38 | gogo Vi "21. 

3.5 *gargosson, -an ...: gargòsoy Vi 27 | op 
Vi 22 | gargósà Vi 6. 

4.5 *gargayéte, “carca-...: gargayèt A 2 
(aussi jeu de cache-cache), 7 (coquille vide, v. 
B, 1), '13 | karkayèt A '20 (*lum' chon aveu “ne 
mézon d'su s' dos). 

C. 'limaçon' (formes à la not. 165) No 1; 
To 2, 6; D '141; My 3; B 22 (different de 4). 
V. aussi sous A^.5 

! FEW 2/2, 1005b (sous II 1 a), ou on 
portera la var. *cari-. — Sens: en gén. 'escar- 
got, mais ‘coquille d'esc.' et 'esc à D 110, 
120 (où 'esc.' = esch, 123; Ma 24; Ne 49, 69 
(ou on précise: «normalement ‘coquille d'esc.', 
mais on entend parfois le mot pour 'esc.'»); le 
sens est ‘coquille d'esc.' à D 132 (ou "ese." = 
'esc.”), “141 ("^ de limaçon"); My 1 (et *sutopé 
^ [propr' "bouchée" ̀  FEW 12, 316a stüppa] 
escargot dans sa coquille; v. SCIUS), 3 (ou 
limaçon = 'esc.); B 22, 24 (ou "ese = 
'esc.”); Ne 63 (id.); Vi 13 (id.). V. aussi n. 3. 
Autre distinction: 'caracole' petit esc. des 
haies s'oppose à 'esc.' [gros esc. comestible] 
Mo 1; Vi 16; à meunier id. (v. ci-dessous, 
n. 9) Na 116. — Genre (non relevé systémati- 
qu‘): le plus souvent fém., mais masc. à To 39. 
— V. DL, REM., Gloss. *caracole esc., ViLL. 
id. «escargot; coquille de limaçon», Scius id. 
«coquille de limaçon; *sutopé ^ esc.», HAUST, 
Chestr., LÉON., Pirs., BALLE, BAL id. esc. 
Copr. et DEPR.-NoP. id. ou “caricole et dér. 
*caricoler, DELM., Sic. *caracole, Mass. id. ou 
*caricole «coquille de limagon, de petit mol- 
lusque; le limagon, le mollusque lui-méme». 

? L'ouverture de -ó/ en -al n'est pas rare en 
verv.; comp. liég. *héyole, verv. *béyale bou- 
leau (betulla). 

3 Dans ces types, *caracole renvoie à la 
coquille de l'esc.; v. n. l. 

* FEW 2/2, 1005a (sous I 2 b 8). — Les t. 
2-4 apparaissent comme des formations, sans 
doute enfantines, à partir du t. 1. La présence 
de -g- dans la plupart des formes (*carg- et 
méme *garg-) rend plus douteux le rattache- 
ment de ces mots à 'caracole'; v. cependant 
n. 5, à propos de B, 4. 

5 On propose de reconstituer ainsi l'origine 
des formes classées de 2 à 4: '(es)cargot' (1) » 
"cargogot' et 'gogot' (2), par redoublement de 
la dernière syll. et aphérèse; — > ‘cargo-ç-on' 
(3), peut-être sous l'influence de limaçon’ (ou 
de celle de *gargosson, -an gorge, gosier, FEW 
4, 59a garg-); — > 'carg-aillette' (4): comp. 
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pic. carcaillou, etc., FEW 2/2, 1005b (dans la | 
dépendance de “caracole). 

9 Espèces: 1. "*grosse caracole' To 27; Th 

“32; Ch 64; Na 79 (ou 'meunier"), 109; Ph 79 

(esc. de Bourgogne; s'oppose à 'caracole “di 

lei); D 101 (comestible; s'oppose à "*pitite 
caracole' nuisible ou inutile). V. aussi BALLE 

et Mass.; — 2. 'caracole tdi tch'fò [de che- 

vall Na 1 (gros); — 3. 'caracole “di leti [de 

loup] Ph 79 (petit); — 4. "mon nf [meunier] 

Na 79 (gros esc. comestible). V. Pirs. et FEW 

6/3, 36b; — 5. *guégnon: géfió D 94 («petite 
caracole des haies que les enfants s'amusent à 
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couper en deux d'un coup de baguette; le jeu 
s'appelle *fé passé lès vèrdjètes ós guégnons»). 
Comp. Griv. géHó, m., petites limaces qui 
coupent le blé au mois de mars, BRUN., Eng. 
917, inseré FEW 21, 264b. Le mot est pro- 

babl' dér. de 'gagner' (Giv. gèñé), FEW 17, 
463a *waidanjan; — 6. d'aprés les sources 
livresques, lieg. *háricrüte, f., petit escargot de 
mer, littorine (sens attesté dans G et F) DL. 

V. FEW 15/1, 13a, néerl. alekrukel. — 
Folklore: l'EH a relevé un certain nombre de 
formulettes enfantines adressées à l'escargot; 
elles feront l'objet d'une étude séparée. 

165. LIMACE (carte 89) 

Q. G. 449 «limace». 

2; LIMACE 

"fm con, Mi 

èn gen; *lém chen, tiz “las 

“ban gon, «chon. 

* [ours qon 

*leümigon: * limickon, -mu-, tHe, "leis, tri 

En général "limegon', correspondant du fr. 

limagon qui se distingue de celui-ci par l'a- 
muissement de la voy. prétonique interne. 
Du point de vue du sens, on notera toutefois 

que si le frm. oppose limaçon, colimacon gasté- 
ropode à coquille (synon. escargot) à limace 

TOME $ 
CARTE 89 

gastéropode sans coquille, les patois belgo- 
romans opposent en général 'limegon' limace 

à *caracole, etc. (v. la not. précédente) escar- 

got!. — Sur le plan phonétique, on signalera 
l'altération de la voy. initiale dans l'entourage 
d'une labiale (i > u, d’où qqfs w)“. 



TOME 8. — NOTICE 165 

+ ALF 770; ALPic. 229; ALLR 187; BRUN. 
Eng. 917; FEW 5, 340b limax (où -ax > 
-àceus, -a). 

L a. *lim'con, *li-, *1é-, *lu-...: limsò Th 
43, 46, 54, 64-82; Ph '40, 45, 69, 79, 86; D 
123, 129, 132, 136; W 10, 21; H 2, 67, 68; L 
'32, 45 (qqfs, ou /u-); Ve 31, 32, 38-47; My 1, 
3-6; Ma 2-4, 20-29; B 2, '3, 5-16; Ne '22, 23, 
24, 31, 32, 33 (ou /u-), ‘38, 39-43, 49-57, 69; Vi 
16 (-à.), 47 (qqfs, ou lu-) |-ò" L 4; Ve 24 | -óL 
43; Ve 6 | -ô, Ve 26 | -ôn My 2 | -ó"y Ve 34 | -å 
W'39; H 8 | -à Ne 60, 63; Vi 25 | -a'y Vi 13 | 
-an Vi “21, 22 | limsó H 37 | lé- Ph 6; W 3, 35, 
'36, 63 (-ay), 66; H 27, 28 | lè-, lè- Ni 6, '9, 
17, 19, 20 (-a,; ftimsò Ard.), 85, 97, 98 | lé- Ni 
2, 5, 11, 26, 28, 36-61, 80, '97, 112 (enq. 
compl.; v. /u-); Na 6-30, 49, 59: W 1; H 21, 
“26 | lu- Mo 1 (seulement dans "éi ^ le jour 
de la ducace; sinon */imagon?), 9, 23, 58, 79; 
S 1, 13-37; Ch; Th 72, 5-29, 53, 62; Ni 1, 33, 
72, 90, ‘102, 107, 112 (LH, v. /é-); Na 1, 44, 
69-135; Ph 15-42, 53-61, 81, 84; Ar; D 7-120; 
W 30, '42, 56; H ‘42 (ou /ai-), 46-50, 53, 69; L 
1, 2, 7-39, 45 (qqfs /i-), ‘75, 87, 101-116; Ma 1, 
9-19, 35-53; B 4, 21, 22, 24, 27, 28, 30 (-0.), 33 
(id.); Ne 4-15, 20, 26, 33 (ou li-); Vi 2, 18, 35- 
43, 46 (É.L., mais /«- selon autre enq.), 47 
(qqfs /i-) | -ó" L 61 | -ó" Ne 16 | -ó Ve 8 | -öy L 
94 |-òy L 66 | -å W 13 | -à. Ne 47, 76 | -à, W 
59 | -à, Vi 6, 8 || b. *oum'con*? ...: fumsò H 1, 
38, '39, '42 (ou fw) | -oy Vi 27, 46 (J.H.). 

II. tlum'chon, “lé, “lè-, *lo-...: lums To 
58, “71, 99 (ou lé-); A (-òy ou -op à A 12); Mo 
17; S 6 | -ð To 39 | lémsò To 7 (arch., ou 
limasò), 24, 99 | -;ô To 27 | lèmsò To 13, 28, 
43 | -é To 94 | -à, To 37 | lèmsè; To 1 | lemsò 
To 48 | -é; To 73 (ou lò-) | lòmsè; To 73 | 
loms;0 To 78. 

III. *leümicon: /émisò Mo 44. 
IV. *limichon, -mu-... “lé-, *leü-, *ru-: 

limisô, -mu- No 1 | lèmisyò Mo 37 | -musó S 10 
| kèmisò Mo 41, 42 | ru- Mo 20. 

V. *limagon, *lu-: limasò, lu- Mo 1 (v. lum- 
sò) | li- S 13 (ou lumsô). 

VI. *limachon, *lamichon ...: /imasó No 3; 
To 7 (ou lémsò) | -ő No 2 | -à, To 6 | lamisè 
To 2. 
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1 Quelques réserves: 1° l'un ou l'autre pts 
connaissent "limaçon avec le méme sens qu'en 
fr. V. not. 164 ESCARGOT, A”, ainsi que BOURG. 
*lameuchon limace ou escargot, ATTEN “lim 
gon id.; — 2? "limace' a été fourni en trois pts 
(q. 449), en plus du der. 'limaçon' (sauf à Ne 
65): *limace Ni 90 (pour les petits); Ne 63, 65. 
H s'agit d'un emprunt au fr. 

? Dans le Brabant w., */ém qon est une var. 
de *lim'çon ou de *lum qon. 

* Comp. */umegon, *li- So. “lumechon, 
“limegon DELM. Autre sens du mot en mon- 
tois: simulacre de combat qui a lieu sur les 
places de Mons et de Wasmes [Mo 41] le jour 
de la fète locale. 

+ Pour expliquer le passage de /u- a /a-, on 
ne peut guère invoquer l'influence de lümi- 
nare(» w. or. *loumer éclairer, ailleurs */u-, 
cf. FEW 5, 444a lüminare et ALW 5, not. 
60), qui ne vaudrait que pour H. On rappro- 
chera plutót cette évolution de celle qui con- 
duit de */ur con à *lour con (not. 47 HÉRISSON), 
de */uzi être en chaleur (d'une vache) à */ouzi 
(vol. ult. et FEW 22/1, 244ab). 

* Espèces: (d’après la couleur) *rodje l. Ve 
40; *gris l. A 50 (larve grise sur le tabac vert); 
“1. gris Ar 1 (limace de cave); *gris ou *djéne 
l. W 10 (limace de cave). V. aussi Copp. et 
DEPR.-NoP. (rouge et gris), LÉON. (rouge). 
Le ‘rouge l.' sert à faire du sirop pour la 
*cay'tousse coqueluche [v. vol. ult. et FEW 
16, 325a kinkhoest]; cf. dict. de l'o.-w.; = 
“doreu L 1 (grosse limace de cave: “mi cáve 
èst plinte di ^s), 85 (grosse limace grise). V. 
DL *doreü doreur; limace de cave à rayures 
grises et noires (synon. *mam'zéle di cáve); 
trace que laisse cette limace sur les murs. 
FEW 1, 182b aurum. — Dér.: 'limegonner': 
*lim'ciner L 43; tlum- L 61, dans le sens 
"lambiner, aller tout doucement’. Le verbe est 
connu du DL, de Scius, LÉON. et Pirs: — 
Blason populaire: */és lum'cons d'Órvaye 
[Arville, Ne 14]. — Croyance: “cand' lès l. ant 
d'la tére su la keuy, i plüré d' lan.n'min; cand' 
il ant d' l'érbe, c'ést pou du bon tès; cand' il 
ant d' l'érbe avu d' la tére, c'èst pou du variyabe 
Vi 22. V. aussi DAsc., Suppl" et BALLE. 
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166. SANGSUE (carte 90) 

Q. G. 443 «sangsue». 

ATLAS L ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

"sangsue" (formes régulièrement issues 

de sanguisüga) 

Lo "sani. xansodle, "zem 

SLUTE, Me, une 

“sansarie 

sono 

aangüne 

e 
i 

'sangsue' est connu partout. Certaines for- 
mes viennent directement de sanguisiga; 
le traitement de ü en hiatus sera comparé à 
celui de ALW 1, c. 86 RUE, c. 72 PERDUE. 
Dans d'autres, la finale a subi l'attraction 
de diverses terminaisons féminines: le suff. 
'“seuille', à l'e.; les finales '-ure' et "-urte' à 
l'o.!; le suff. ourde’ en un pt chestrolais. 
Une situation assez comparable se rencontre 
dans les aboutissements w. correspondant à 
'couleuvre' (not. 95). Par ailleurs, dans une 
zone centrale, un r inorganique s'introduit 
devant la tonique; comp. 'pins-er-on' (not. 
60), *més-er-ange' (not. 69)2. 

© ALF 1189; FEW li, 
guisüga. 

180b. sv. san- 

A. l. L a. *sansowe, *son- ...: sdsów D 64; 
W 30,'56; H 67, 68; L 1, 2, 14-29, ‘32, 39, ‘50, 
85 (qgfs, ou -uw), 101, 113. 116; Ve 35-47; Ma 
1, 4-29, 39-42, 53; B 2-7 | sar L 4, 61 (sa”-), 66 

| sô- D 34; H 49; L 7, 35; Ma 2, 3 | sásów H 
50; L 106 | sa" L 94; Ve 32 (-ów) | sásów Ve 
31 || b. *sá"sawe ...: sa"saw L 43; Ve 1, 8, '15, 

26 (-òjaw) | sã- Ve 6. 
IL. a. *sansoü(we), -ou(we) ...: säsäw L 85; 

Ma 36, 43 | -à L 87; B 12, 21 (mais -ww à 
Roum.), 24 | -üw H ^39 (só-) | om Ma 51; B 
21 (Roum.) | -a B 9 | -u My 4 (masc. ?) | sa" 
My 1 (id.?), 6 (id.?) | sã- My 2, 3 (genre?) || 

b. *sansoüye, -ou-: sàsdty B 27 | -uy Vi 13. 
IIl. a. *sansü(we), -u(we): sasaw Ch 61, 63, 

'64; Th 24-29, 46; Ni 11, 39, 107, 112; Na 109, 
130, 135; Ph 6-37, 53, 61, 69; Ar; D 7, 36, 68, 
110, 120; Ne 15, 76; Vi “21 | -à, S 13; Th 14, 
43, 53, 54; Na 69; Ph 42, 86; Ne 20, 122, 32, 
43, 47; Vi 16, 22 | -ü No 3; To 6 (så-), 13, 94; 
A 12; Th 82; D 123, 132; B 28; Ne 26, 49, 63- 
69; Vi 2, 13 (néol., ou -wy), 18, 25, 35 | -úw S 

19; Ch 28, /54, 72; Th 62; Ph 45; B 33; Ne 16 
| -i4, Mo 23, 79; S 29; Ni 1, 72, 90; Vi 6, 8 | -ü 
A /13, 18; B 30; Ne 31, 33, 38, 39, 57; Vi 47 | 
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-uw Ch 27, 33; Ph 54, 79-84; D 38 | «-ue» D 
38 |-u, S 6 | -u To 39: Th 64-73; Ne 60; Vi 
27-46 || b. *sansüye: sâsuy Ch 26; Th 5 | -4 
Ch 4. 

IV. a. *(s)anseü(we), -euwe, -éwe, -éwe: 
säséw Ni 38; Na 112 | -& A 2 (in àsé*; ô lia 
mi lèz ~), 7 (én ásoé*); Mo 9 | -&w Na 22, 44, 
107 | -èw Ni 80, 93, 97; Na 23 | -éw Ni 61 || 
b. *sanseüye ...: sás&y S 31; Ch 16, 26; Ni 36 | 
-&, Ni 23 | -ëy S 36 | -ëy S 37. 

2. *sansoüle, *son-...: sås W '9, 10, 30, 
'42; H 1, 20, 21, 28, '42, 45,747; L 87; B 11, 
'14, 16, 22, 23 | så- W 13, ‘39 | sõ- H 726, 27, 
46, 49; L 45 | säsül D 136. 

3. a. *sansure, -ü-, -eü-*...: sasur No 1, 2; 
To 24, 43, 48; A '10, 20 | -ùr To ‘71 | -ür To 2 
(sa-), 7; Mo 1, 17, 41-44 | -ër A 37; S 10 || 
b. *sansurte ...: sasurt To 1 GG 27-37, 58, 
73, 78 (sà-), 99; A 1, '20, 44-55; Mo 20, 37, 64. 

4. *sansoüde?: sasqit Ne 14. 
5. *sansûne 7: sásün Ch 43. 
A”. 1. *sá"s'rówe: sa"sròw Ve 34 (mais le 

mot désignerait le tétard a Solw.). 
2. *sans’roûle, -ou-... *son-, *sin-3: säsrül 

Ni 2, 5, 6, 9; Na 1, 59, 79-101, 116-129; D 
15-30, 40-58, 81, 94, 101, 113; W 1, 8, 52; H 
2, ‘39, 69; Ma 35, 46; B 15; Ne 4, ‘6,9, 11, 24 
| så- W 35, 36, 66; H 8 (ou sà-) | sõ- Ni 19, 
20; W 3, 21, ‘32, ‘45, 63; H 37, 38, 53 | së- W 
59 | sásrdd Ni 17, 98; D 72, 73 | -ul Ni 26, 28, 
45, 85, '102; Na 6, 19, '20, 30, 49; D 96 | oi 
Ne '23, S1. 

B.” *téte dé vatche: rêt dé vaë Ne 4410, 

! De méme '-ue' > '-ure' dans pic. *venure, 
subst., venue, et "-ure' > 'urte' dans les fém. 
analogiques pic. "mir-t-e', 'sur-t-e' (not. pré- 
vues dans un vol. ult.), forgés sur le modèle de 
'vert-e', de ‘vert’. 

? Pour FEW 11, 181b et n. 10, le r serait 
issu de la finale analogique '-ure' (v. n. 1), ce 
qui est trés improbable, parce que les deux 
altérations concernent des zones nettement 
distinctes (v. la carte). Pour le t. 'sans-er- 
euille' (< "'sans-euille), on pourrait penser à 
l'influence de la combinaison fréquente des 
suff. -arju + -éolu, -a (comp. "en rop 
linotte, not. 63). Cependant la presence d'un r 
de méme nature dans *sans'rówe, de méme 
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que dans *pins ron et dans *maz rindje invite à 
rechercher une explication plus générale. 

3 Le changement morphologique se produit 
dans une zone ou la distinction entre masc. et 
fém. s'annule notamment dans -ütu / -üta 
(v. ALW 1, c. 71-72 PERDU, -UE) et dans 
-ügu/ -üga (^sawou < sabücu; *sansou 
< san(gui)siga). L'évolution semble ré- 
cente, d’après la confrontation de ViLL. (1793) 
*sansouwe (fém.) et de Scius (1893) *sansou 
(masc.). 

* Déglutination de l'article pluriel (lè sasé, 
réinterprété lè z dsd) avec passage de la sourde 
s à la sonore z. 

5 V. Mars, BOURG. SIG. *sansure; de 
méme Héc. (Valenciennes) sansure. 

5 Altération attestée pour le dom. pic.; v. 
FEW 11, 181b. 

7 FEW 11, 181b cite la forme pic. sansurne. 
8 Formes en r dans DFL, chez LÉON. et 

Pins. 
? Rép. approximative? Sans doute 'tette' 

est-il attesté avec le sens 'sangsue' (FEW 17, 
334a); cependant "tette (de) vache’ est connu 
en chestr. aux sens ‘lézard’ et ‘salamandre’ 
(not. 96, B, 1 et 98, B). 

19 Espèces: 1° *sansüwe di tch'fó Ch 61 
(sangsue qu'on trouve dans les mares). Comp. 
Dasc., Péche *sanseuye dé tch'fau sangsue des 
marais, et v. FEW 11, 181a; — 2? *suce-cayó 
Th 73 (sorte de sangsue, plus fine, qui s'at- 
tache aux pierres, dans l'eau). Propr' 'suce- 
caillou'; le tém. désignerait-il l'ammocete (larve 
de la lamproie)? V. not. 118, n. 3. — Sens dér. 
relevés par leng.: 1° ‘espèce de clou ...": “clò 
ki fét l' fotche 'qui fait la fourche' (sorte de 
crampon) Ma 39; méme sens à Ve 41, ou on 
connait aussi le dër *sanswéte; tsanswèle, 
synon. de *clame crampon, défini par 'clou à 
deux pointes à H 68; — 2*'anneau pour 
assembler deux morceaux de chaine, la “biète 
étant la clenchette pour attacher dans l'an- 
neau' B 23; — v. aussi REM., Gloss. 'pointe à 
l'extrémité du talon de la faux' (id. à Ve 32); 
— 3° ‘personne qui vit aux dépens d'autrui 
(aussi en fr.): “i va nous chuchi come in.ne 
sansure No 1. — Pour le verbe *sansouwer, 
-ouler épuiser, tsi ~ s'épuiser à la tâche (DL), 
v. vol. ult. — Toponyme: tal sansouyère, 1.-d. 
de Signy-lez-Rance [Th 62]. 
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167. VER DE TERRE 

Q. G. 469 «ver (de terre)»!. 

Diphtongaison de la voy. entravée par m + 
cons.: comp. ALW 1, c. 40 FER?: évolution 
gaumaise du groupe rs (ici -s de flexion) en 
$: comp. ALW 1, c. 78 POURCEAU, ALW 4, 
not. 93-94 BERCEAU-BERCER et ici not. 192-3 
AMORCE, -ER; V. aussi LEGROS, PG 12, 1951, 
28-9 et REMACLE, Différenciation $ 593. 

€ ALF 371; BRUN., Eng. 1654; FEW 14, 
29la vèrmis. 

I. *viér ("de terre"), *viér ---, “vir ---...: 
vyér, -é- To 37, 58; Mo 9, 44, 58; S 10, 19, 36, 
37; Ch 4-27, 63; Th ‘2, 5, 14, 25, 29, 46; Ph 
37; D 15, 123 (var. vyèr), 132; W 59; H 1, 8, 
“28, 38, 46; L 1, 101, 114; Ve 32; Ma 1 | vyér 
To 37, 43 (-.ë-), 78 (-,6-); A 44, 50, 55; Mo 17, 
79; S 1, 13, 29, 31; Ch 28-43, 72; Ni 38; Na l, 
22; Ph 42; D 136; H 26,42; L 39; Ne 11, 24 | 
vyér No 3; To ‘71, 99; A 1, 18, 20, 37, ‘52, 60; 
Mo 1, 20, 23, 37, 42; Ch '54, 61, ‘64; Th 24, 
53; Ni 7, 2, /5, 39, 61, 72, 85, 90, 93, '102; Na 
6, 20, 30, 44-79, 107, 130; Ph 15, 16, 53, 61, 
81; D 7, 30, 38, 58, 64, 81, 84. 94, 110; W 13, 
21, 42,56, 63; H 2, 21-37, '39, 49-69; L 29, 
35, 45, 66, 106, 113, 116; Ve 26, 31, 34-39, 42; 
My 6; Ma 2-4, 12, 19, 43; Ne ‘22, ‘23, 31 | 
vyér To 1; Ni 28; W 35 | vyèr Mo 41, 64; Ni 6, 
'9, 11, 77 (--), 26, 45, 80, 98-112; Na 19, 23, 
84, 109-129, 135; Ph 6, 33, 45, 54, 81; Ar /; D 
25, 36, 40, 46, 68-73, 96, '101, '103, ‘129; W 
30; L 19, '32, 43, 94; Ve 1-24; Ma 24, 35-40, 
42, 43, 46; Ne 4, 9, 14, 16 | vyar Ar 2; Ne 15| 
vyar L 2. 

H. *viér ("de terre") ...: vyér To 27, 39; Na 
99, 101; D 34, 120, 123; W 1, 3, 36, 39, 66; L 
4, 7, 14, 85, 87; Ve 40, 41, 44, 47: My 1, 2. 3, 
4; Ma 9, 20, 29, 51, 53; B 2-7, 9, 11, 12, '14, 
15, 21, 22, 23, 24, 27-33; Ne 20, 26 | viyèr A 

28; Ni 36 | vyer Ni 19, 20; W 10; L 61; B 16, 

^26 | vyer To 48 | vyar L 61. j 

HI. “vèr ("de terre), *vér---: ver To 2, 6; 

Th 43, 64, 73, 82; Ph 69, 79, 84, 86; Ne 44; Vi 
2, 13, 16, 25 | vér Th 54, 72; Ne ‘38, 39, 47, 51, 
60, 63, 69, 75, 76; Vi 6, 8 | vér / vèr Ne 65 | 
vèr No 1, 2; To 7, 13, 94; Th 62; D 113, 141; 

Ne 32, 33, 34, 43, 49, '50, 57, ‘71 | vér To 28; 
A 12 (var. «véyèr»). 

IV. a. “vir (“de terre”): vir A 2| vir A 7 | 
vir Ni 33 || b. *vé,r ("de terre”), *vésr---: vèr 
To 73 | vèr To 24 | vér A '10 | véyér A 12 
(var. vèr) | véyér A '13. 

V. a. *véch ("de terre"): vés 78, 21, 22, 27 || 
b. "iech ("de terre”), Vic ch ---: vis Vi 37, 38, 
47 | «viés» Vi '36 | vi,$ Vi 46 | vyés Vi 35 | vis 
Vi /34, 434, 

! Le mot ‘ver’ apparait aussi aux q. «or- 
vet» (not. 97), «ver blanc du hanneton» et 
«larve d'œstre» (not. 128 et 134), «ver lui- 
sant» (not. 131)... Les var. sont nombreuses, 
mais la plupart sont peu importantes. 

“ En particulier pour la distinction entre 
diphtongues w. (de type ascendant) et diph- 
tongues gaum. (de type descendant), plus 
récentes que les premières. — L'ordre adopté 
ici est cependant différent: le classement isole 
le t. gaum. (V) et range les formes a diph- 
tongue ascendante (I-II) avant les formes non 
diphtonguées (III, Va) et celles à diphtongue 
descendante (IV, Vb). Sur l'origine de IVb, v. 
ALW 1, Le. n. 4. 

3 Présentation: l'italique dans le tableau 
signale les pts ou l'enq. a récolté le syntagme 
"ver de terre" (parfois en concurrence avec le 
simple “ver"). Pour la forme de ‘terre’, v. vol. 
ult. 

+ Espèces: 1° *rodje v. H 1, 27, 37, 38; My 
3; B 4, 5, 12. C'est une petit ver rouge qui sert 
d'appát à la pêche; v. DL, LÉON. et Pirs.; = 
2° *v. à cawe L 116 (E. Detaille; dans le 
purin, dans l'eau et sous terre). V. REM., 
Gloss. id. larve de l'éristale, et comp. *warbó à 
cawe id. (not. 134, n. 6); — 3^ à L 66, on 
distingue le *v. di têre, le *v. di rozéye, le *v. di 
téro et le +y. d'á"séne [ver de fumier; sans 
doute synon. de 2°}; — 49 *viémon Ni 85 
(«petit ver de terre»). Autres mentions à la 
not. 126, n. 9. — Expression: *ésse dispiérté 
[éveille; DL; FEW 3, 308b expergiscere] 
come òv. él siròpe L 66. 
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168-170. CHASSER, CHASSE, CHASSEUR 

Q. G. 875 «le chasseur va à la chasse pour chasser». 

A la série 'chasser', déverbal 'chasse', dér. 
désignant l'agent "chasseur" (lequel fait déjà 
l'objet d'une not.; v. ALW 1, c. 14), que l'on 
traite ici globalement, on comparera la série 
“pècher', ‘pêche’, ‘pêcheur’ (not. 187-189). 
Comme le déverbal 'chasse' et le radical de 

'chasser' sont presque toujours identiques au 
radical de 'chasseur', le tableau reléve seul' 
sous (a) les var. observées par rapport à ALW 
1, c. 14 et fournit sous (b) la désinence de 
l'infinitif, que l'on comparera à ALW 2, c. 78 
COUCHER. 

Fig. 1. Chasseurs à l'affût (1899). 
Arch. MVW 79178. 

% ALF 248-9; BRUN., Eng. 281-2; FEW 
2/1, 319a-320b captiare. 

(a) Var. relevées entre "chasse", le radical de 
"chasser" et celui de "chasseur" (ALW 1, c. 14): 
1. čes | Cèsæ, -é Ma 42; id. | Cèse, -i (- Ni 20) 
Ni 19, 20; disi' / cèsté) H 37; id.! / éès(&r) Ve 
32, 34; kasiyé | kas(e) To 48; id. | kas | kase 
To 94; kas / kasd, -i To 2; — 2. kasté) | kasi 
ou cési Ch '64; kas(i) / kase ou éèsæ Th 64; — 
kas(é) | šasēr A 1; kas(«-er») / Sasér To 99; 
Sas(oy) / kase (rabatteur?) To 63. 

(b) Désinence de l'infinitif "chasser' (comp. 
à ALW 2, c. 78): 1. "4... I. -7 A 37; S 6, 
13; Ch 16 (avec le théme kas-; v. -é), 27; Th 5, 
14, 24 (avec éés-, ordinair', ou kas-), 25, 43, 
46, 53, 54; Ni 85, 107, 112; Na 49-69, 84, 99, 
107-112; Ph 6, 15; D 123; W 1-13, 30, 39, ‘42, 

"56, 66; H 46, 50, 67, 68; L 1, 4-14, 29, 39, 43, 
45, '50, 66, 87-116; Ve 1, 6, 15, 24 (mais -i en 
finale; v. ALW 1, 101, n. 5), 26, 31, 35; My 1; 

Ma 4, 12; B 4, 5, 7; Ne 44, 69; Vi 6-13 j| H. -i 
To 2; A 2, 7; Mo 1-17, 23, 44, 58, 79; S 1, 19- 
37; Ch 28, 33, 61, 63, '64 (avec cés- ou kas-); 
Th 72, 62, 73; Ni 1, 2, '5, 20 (et -i à Ard.), 26, 
28, 45, 61, 72, 80, 90 (avec kas- ou cés-), 97; 
Na 1-30, 79; D 72, 132, 136: H 1, 2, 38, ‘39, 
'42, 69; L 19, 32, 85; Ne 43, 51, 57, 65 || HI. -i 
To 27, 37; Ch 43; Th 29, 64, 72, 82; Ni 6-19, 
33, 93, 98, ‘102; Na 44, 101, 116-135; Ph 33, 
42-53, 81-86; Ar; D 7-38, 46, 58, 73-110; W 
21, 35-63; H 8-37, 49, 53; L 2, 35, 75; Ve 8, 
32, 34, 37-42; My 3; Ma 2, 3, 9; B 9, 11, '14, 
15, 16, 22, 23, 27; Ne 4, 20; Vi 2, 16, ‘21, 22- 
47 | -i Ph 16; D 120 | -é/i Ph 54; D 40, 68 || 
IV. -45 S 10 || V.-i A 12 | -e To 43; A '10 | 
-iy& A 28 | «-iyé, -æ» A '18, 20 | «-yæ» A ‘13 
| -iyé To 24, 48, 94. 

2. '-ER: «é, -é... -&'. L -é No l; To 7, 13, 28, 
78; Mo 20, 37 (-é), 64 (-é/i); Ch 4, 16 (avec le 
thème gas-: néol.); Ni 36, 39, '105 (avec sas- 
pour 'chasser', mais *cachi é voye); Ph 37; D 
64, 113; Ve 40 (-é Franch.), 44, 47; My 2, 4, 6; 
Ma 19, 20, 29, 40, 42, 53; B 2, 3, 6, 12; Ne 11, 
‘23, 24, 31, 32 | «-er» To 1, 39, 99 || II. -e To 
58; Mo 41, 42; Ni 38 || III. -e No 3| -é, No 2 
| -é To ‘71; A 44, 50 | «-eu» A 55 |-é A 1 | -& 
A ‘52 | -oy To 6 || IV. -è Ma 1, 35-39, 43-51; B 
21, 24, 28-33; Ne 9, 14-16, 26, 33, 47, 49, 60, 
63, 76; Vi 18. 

! Par umlaut; comp. *mistír "métier' Ve 32, 
34 (ALW 1, c. 60), etc. 

? Précision intéressante, car le sens ‘rabat- 
teur pourrait se rattacher à un autre sens de 
'chasser'; or dans le sens de 'pourchasser 
(p. ex. dans l'expr. ‘chasser en voie"; v. tableau 
pour le pt Ni 105), de méme que dans les sens 
‘prendre’ ou “chercher”, les formes autochto- 
nes sont souvent mieux conservées à l'ouest. 
V. ALW 1, 101, n. 2 et comp. à 'chasser' 
chasser (et dér.) les autres aboutissements de 
*captiare (vol. ult.). 
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3 La q. 436 «le mardi de la fête, on chasse le 
putois» apporte qqs compl": ‘on chasse": dès 
Ni “10, "24; sas Ni ‘74; et qqs var.: Toni sas / 
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pts, on donne le v. a l'impft (car l'usage 
disparaît, v. not. 35, ADD): v. ALW 2, 
c. 108, et noter *tchèssive [-if] H 67; L 101; Ve 

"la" kas Th 46; kač / kas Th 53. En plusieurs ! 34 (éis-), s'opposant à *passéve [-éf]. 

171. BRACONNER 

Q. G. 874 «braconner; braconnier». 

"braconner' est larg! connu. Le tableau dis- 
tingue les formes w., à prétonique interne 
atone (type 'braquener' des formes sembla- 
bles au fr. Le t. wallon est en recul et ne 
subsiste parfois que dans un sens dérivé (pts 
en italique dans le tableau)!. 

Les autres rép. se rapportent à diverses 
sortes de braconnage: l'affüt (avec le fusil), la 
pose de collets (v. aussi les not. 179-180), la 
chasse au furet. L'enq. note encore qqs péri- 
phrases, 

+ ALF 168. 

A2 1. “brak'ner3...: braknè, -é Ch 28, 43, 
61; Th 24 (qqfs, ou -kòné); Ni 45; Na 99, 
101; D 25 (3 ps.: -éy), 34, 36, 46 (3 ps.: -èy), 
64 (3 ps.: -éy), 120 (aussi au fig.), 136; W '8- 

9.10 (3 ps: -éy), 30 (id.) 35, 36, 39, 66; H 1, 
21-27 (3 ps.: -éy), ‘28, 37, 38, ‘39, '42, 46, 50, 
67, 68; L 1, 2, 4, 29, '32, 35, 39, 43, 45, 61, 
66, 85, 87, 94-116; Ve; My 1, 2 (-6), 3, 4, 6; 
Ma 2-20, 24, 29, 40, 42, 51; B 2, 3, 6, 9, 11, 
'12, 15, 16, 23; Ne 11, 20, 31, 32, 51; Vi 8, 16, 
25, 37 | -1 B 4, 7 | -e Ne 26 | -e, Vi 18 | -é 
Vi 46 | -é Na 127, 135; D 7, 38, 81, 101, 113; 
L 19 (-è?); Ma 1, 39 (taler ^ lès bwès), 46; 
B 21, 24, 28; Ne 4, 9, 14-15 (3 ps.: -iy, ou 
brakèn Ne 15), 33-39; Vi 13 (-èy), '21-22 
(-ay), 27-35 (-èy). 

II: *braconer, -con.ner, -couner... *branco- 
ner+: brakóné, -é No 3; To 1 (-kéo-), 7, 27, 39, 
995; Mo 1, 9, 79; S 10, 19-31; Ch 16, 26, 33, 
‘64, 72; Th 5-46, 53 (avec un fusil), 64, 73, '77; 
Ni 2, 6, 19 (-é), 28, 33 (-é), 45, 72, 85-112; Na 
l, 6, '20 (-é"), 22-23 (id.), 30, 44, 59, 69, 84, 
101-109, 130; Ph 37, 42, 54, 79, 84, 86; D 30, 
34, 64, 72, 110, 123; W 1, ‘39, '56, 66; H 1, 
‘39, '42, 46; My 1, 3-6; Ma 40, 42, 51; B '14, 
15, 17, 22; Ne 23, 24 | -TB 4 | -ë Th 54 | -e Mo 
41, 64 | -é Na 116-129, 135; Ph 16, 53; Ar 1; 
D 7, 15, 25, 36, 38, 40, 58, 73, 94, 101, 113; 

Ma 43, 46; B 21, 28, 30 (avec des pièges), 33; 
Ne 4, 16, 33, 39, 47, 49, 60, 63, 76 | -éy Mo 44; 
Vi47|-é To 58; A 1 | -æ Mo 17 | -& A 44 | -& 
To 43 | -koné To 78 (brà-) | -kóné To ‘71; A 
37 | -& To 73 | -kóné No 2 (3 ps.: braké?n); To 
13, 24 | -kó"né To 94 | -kuné S 6; D 132, 136; 
Ne 43, 44, 51, 57, 69; Vi 6 | -e Vi 43 (ou -éy) | 
-ë Vi 46 | -èy Vi /36, 38, 43 | -é, -œ A '10, 12, 
'13, 18, 28 | -Z/€ A 7 | -È A 2 | - A 52, 55 | 
-& A 50 | bräkôné Ch 4; Ni 1, 36, 38, 39, 112 
(ou bra- selon enq.) | -êy Mo 44 (L. Dufr.) | ~i 
[méme finale que pour le subst.: "braconnir'?] 
Ni 11. Ind. pr. 3 ps.: brakòn To 6. 

Ba *afuter ...: afuté, -é To 27 («-er»); S 13 
(ou -é,), 19, 29, 36, 37; Ch 27, 63; Th 72, 24, 
62; Ni 1; Na 112; Ph 81; H 2, 8, 50, 67, 69; L 
45; Ma 2-9; Ne 32 (afé-), 51 (afà-) | -e Mo 41 
| -é D 7; Ne 76 | -éy Mo 44. 

C.” *bricoler ...: brikólé, -é S 37; Ch 72; Th 
5, 24, 25, 53, 62, 72, 73; Ph 15, 42, 45, 54, 69, 
79, 81; Ar 2; D 120, 136; W 59; Ma 9, 24, 53; 
B16, 23; Ne 51, 69 | -ï B 5 | -é Ph 16, 33, 53, 
61; D 25, 94; Ma 35, 36; Vi 2 (-é,). 

D.8 *fur'ter: furté Ch 72; Th 24 (qqfs). 
E. ‘aller ta P brake'?: al brak Ni 19, 20 

(Ard.) || "aller ta l' bracone'?: al brakòn To 2, 
13, 58, ‘71; A ‘20 (brè); Th 73; Ni 6, 26 | --- 
brak,on To 73 || "aller ta Pafut'!?: a 7 afu To 
27, 28, 37, 48, 99; A ‘20; Mo 17, 20, 64; S l, 
29; Ch ‘54, 61; Na 19, 22, 23, 49, 59, 135; Ph 
6; D 15, 46, 84, 96; W 10, 13, 21, 63; H 38, 49, 
53; L 7, 19, 87; Ma 39, 46; B 30; Ne 65 | --- 
afü Ni 20; Na 20, 79 | --- afè, -Æ Ni 80, 112; 
W 1, 3 (afè), 35, ‘36, 66; H 21, 27, 37; Ne 32 | 
--- afe S 36; Th 2; Ni 17, 45 | à / àfü To 78 || 
‘aller tas bricoles': a brikòl Ph 79 || ‘aller “a 
V ruwòde'!!...: al ruwät Ve 37-38 (= à l'affût) 
| --- ruwôût L 7 | --- raót [re-ad-]!! Ni '5 || 
‘aller *a P trake': al trak W 10 || “aller “a 
l' ramaye"!?: al ramay Na 6 || faire *'awéte'!*: 
l awèt L 35 (faire le guêt) || 'mettre des lacs' 
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No 1, 3; Ve 35 || "mettre des bricoles' D 68; H 

69, 

! Sens dérivés notés par l'EH (relevé par- 
tiel, la q. ne portant pas sur ces sens): I? 'cou- 
rir la prétentaine, vagabonder (qqfs rôder) 
Ch 28; Na 101, 127, 135 (arch.); D 7, 34; W 
35, ‘36, 66; H 1, 21, 27, 28, 39,42, 46; L 45, 
87; Ma 24, 36, 40 («se dit des jeunes gens qui 
ne font rien en hiver et passent leur temps 
comme ils peuvent en visitant les maisons du 
village, l'une aprés l'autre»); B 15. V. aussi 
DL, REM., Gloss., Ps. LIÉG.; 'déambuler à 

ne rien faire' D 113, 120; 'id. ou pour faire le 

mal' D 101. Expressions liées à cette significa- 
tion: "b. tout cóté': b. tò kòsté D 25, 64; W '8, 

10, 30; H 67; 'b. aval les champs": b. avó lè ca 
D 46 (= errer); 'b. aval les voies': b. ava lè 
vòy H 27; — 2° ‘rôder pour savoir Ma 42 (*i 
brak'néye toudi po saveür gou ki s` passe tot 
costé); "farfouiller, fureter My 1, 3, 6 ("keu 
brakènes-teu la?, keu brak'nòs' la? [-on-s'; v. 
ALW 2, c. 89, pour "-on', et c. 18, pou -s tu, 
pr. pers. postposé aprés voyelle]). V. ViLL. et 
Scius; — 3° ‘rouler, tromper’ (le verbe est 
donné comme un synon. de *róler) Ch 61; Ni 
45; Na 127; D 7, 36; W '39; H 37; Ma 46; B 
28; Ne 4, 33, 39; — 4° expressions signifiant 
'chasser, mettre dehors': 'b. fors', à l'ind. 
passé comp. 3 ps., ton l'a brak né foi L 35; 'b. 
en-voie', à l'ind. passé comp. 1 ps., *dji l'a 
brak'né èvòye H ‘39. — On n'a pas relevé le 
sens précis à My 4 (probabl' 2); Ma 51; B 21. 

2 Pour l'italique, v. l'introduction et la note 
précédente. Entre parenthéses dans le tableau, 
qqs formes de l'ind. pr. 3 ps. (précédées de 
l'indication: 3 ps.); la conjugaison de *brak ner 
s'aligne en effet sur celle de 'préter': ALW 2, 
c. 89 PRÊTE (-mon). A Vi, la finale -éye est 
celle des infin. en er. — FEW 15/1, 238a 
*brakko. 

3 La forme *brak' ner au sens 'braconner 
est dans DL (arch.), REM., Gloss., Scius (mais 
non VILL., qui ne mentionne qu'un sens dér.; 
v. n. 1, sous 2°), Pirs. (ajouter à PEH), Mass.; 

les var. *brak néye et -éye sont respectiv' dans 
le Gloss. S'- Lég. et chez Lig. 

+ La var. *bracouner est attestée chez Corr. 
et Mass.; la var. “branconer (ou *bra-) est 
chez Copp. La nasalisation de la syllabe ini- 
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tiale s'est sans doute produite sous l'influence 
de la voy. tonique (au stade -ón-). 

* Graphie imprécise «-onner» [-ò-, -ò"- ou 
-ó-?] pour To 27, 39, 99. 

5 D'abord 'guetter le gibier avec une arme 
à feu" (1), puis, général', 'braconner' (2): sens 
1 chez Léon., Ps. Copr. (mais “afuteti bra- 
connier); sens 1 et 2 chez BAL, DEPR.-NoP. et 
Dasc., Mamm. 

? Propr' ‘mettre des 'bricoles' (= espèce de 
lacets; v. not. 180, DY; v. DL, Ps. BALLE, 
Bar, DEPR.-NoP., Copp. — Autre sens 'trai- 
ner, courir, róder' HAUST, Chestr.; ‘passer son 
temps à des “bricoles (futilités)', sens connu en 
fr. et en w. — FEW 15/1, 286b *brihhil. 

8 Propr' ‘chasser au furet”. Les braconniers 
*furt'neu a l' botisse au moyen de bourses, 
petits filets qui peuvent se refermer en coulis- 
sant sur deux cordons dont les extrémités sont 
attachées à deux “brokes fichées en terre, l'une 
au bas, l'autre au sommet de la gueule du 
terrier BAL; v. aussi DAsC., Mamm. et LÉON. 

° Ajouter, FEW 15/1, 238a, 'braque' au 
sens 'braconnage' et mentions w. et pic. de 
"braconne' dans le méme sens. — Sens dérivés 
(comp. n. 1): "aller ta /' brake Ni 20 (synon. 
de ‘a. ta l flamoude', ce dernier au sens 
"bavarder”); H 37 (au sens ‘aller au voisinage"); 
B 12 (dans *élle èst toudi ~), = ‘aller “a 
l' brakène' H 67 (synon. de *ésse todi so 
tchamp èt so vóye); Ma 9 (synon. de *róler); 
— ‘être ta l’ brak'néye D 46; Ma 42; — “vos 
n’ f'reüz jamés rin d' bon avou tos vos brak"- 
nèdjes H “42; — ajouter “brak'naude PIRS. 
(croisement avec "baguenaude"?), 

19 Même évolution de sens que pour le 
verbe: ‘guetter le gibier” LÉON., Pirs. (défini- 
tion de *afuter), Mass. (en particulier san- 
gliers); ‘id.; braconner' DEPR.-NoP., DASC., 
Mamm. et BAL. 

11 Littéral' ‘à la regarde! et "--- ragarde'. 
V. DL *ésse (si mète) al rawáde (ri-) F s'em- 
busquer. FEW 17, Silb et 514a *wardôn. 
Comp. fr. à l'espère. 

12 Littéral' "a la ramaille', s'appliquant à 
un certain type de chasse aux oiseaux pratiqué 
la nuit. Autres mentions aux not. 177-8, n. 3. 

13 Propr' "faire l'aguaite'. V. DL “fé f'a- 
wéte faire le guèt, *ésse à l'^ être aux aguets, 
à l'affût. FEW 17, 455a * wahta. 
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172. BRACONNIER 

Q. G. 874 «braconner; braconnier». 

Les substantifs sont dérivés des verbes signi- 
fiant 'braconner'; on se reportera a la not. 
précédente pour des précisions d'ordre phoné- 
tique ou sémantique. Qqs divergences: en cer- 
tains pts, l'EH a seul! relevé le verbe, ou le 
substantif. 

A." 1. a. *brak'ni, A: brakni Na 69; D 34, 
64, 101, 110, 120 (aussi fig.), 132; H ‘39, ‘42, 
50, 67; L 1, 4, 14, 29,32, 43, 66, 101, 113-116; 
Ve 6, 26, 31, 35-47; My 2; Ma 1-12, 20-29; B 
2,73, 4, 7, 9, 12; Ne 9-20, 26-32, 51, 69; Vi 6- 
22, 35,36 | -ï L 19; Vi 8 | -i Ch 43; Ve 24, 32, 
34; Vi 25, 27, 37, 38, 46 || b. *braconi, -ier, 
-ié... *bracon.ni, -couni, “branconi: brakòni 
No; To 2, 6; Ch 28; Ni 20 (-i, a Ard.), 85; Na 
1, 59, 109; Ph 54; D 38, 113, 123; H 46; L 4, 
7, 35; My 3, 4, 6; Ma 39, 42, 51; B4, 21, 33 | 
-i To 7; Ni 20; Na 22, 30 | -i To 27; Ni 2, 6, 
19, 26, 28, 45-80, 93, 98, ‘102; Na 6, 19, "20; 
W 21, 63 -ñ6, -é To 1, 39, 99; Mo 9, 79; S 13, 
19, 29; Ch 72; Th 14-46, '77; Ni 33 C, 90, 
107, 112; Na 22, 44, 79-109, 116-135; Ph 16, 
42, 84, 86; Ar 1; D 15-40, 58, 64, 72-81, 94- 
101; W 1, 10, 39, 66; H 1, ‘39, '42, 69; Ma 36, 
43, 46; B 6, 11, '14, 15, 22, 23, 28, 33; Ne 4, 
16, '23, 24 | -ñiyé To 78 | -ñe A 60; Mo 41; Ch 
'64; Vi 43 | -Aye Mo 64 | -ñè Mo 1; S 36; Ch 
16, 26, 63; Th '2; Ph 79; Ne 33, 39, 47, 49, 60, 
63, 76; Vi 47 | -nī To 94 | -i To 43| -ñé A 1| 

-lié To '71; A 44 | -ñ& Th 64 | -ñe Mo 17 | 
brakòné" To 28 | -ni, To 73 | -òé A 37 | 
brakóni, To 24 (ou -kô"-) | -në To 13 | brakænt 
D 136; L 2; Ne 43, 44, 57 | -ï A 2, 7; Ne 51, 65 
| -i Vi 38, 43 (arch.), 46 | -ATS 6 | -Hé A 55 | -ñé 
A 50 | -ñe A 60 | -ni, A 12 | -ñ A 28 | -H A 
"52 | «me» A '13, 20 | «-n ye» A 718 | brakòni 
Ni 11, 39 | -ñé, -é Mo 42; Ch 4; Ni 1, 36, 38, 
112 (ou bra- selon enq.) | -ié Mo 44 (L. 
Dufr.). 

2. a. *brak'neü(r): brakné, -& Ch 28, 61; 
Na 127; D 7, 136; W '8, 10, 30, 35, '36, ‘39, 
66; H 1, 21, 27, 37, 38, 42, 67, 68; L 1 (C. 
Déom, v. 1), 79, 39, 61, 85, 87, 94, 106; Ve 1- 
2; Ma 19, 46; B 15, 16, 24, 28; Ne 4, 15, 33, 39 
| ër, -ér Ve 44; B4 | -ër My 4 |j b. *braco- 

neü(r), -cou-: brakònè, -é S 19, 31; Ch 33; Th 
73; W '56; H "28; Ma 40; B 30 | -ér My I | 
-ka A 710, 12 (ou -F, selon enq.); S 10. 

3. *brak'nà: brakna W '8, 10, 30. 
B. *afuteü(r) ...: afuté, -Æ To 27, 37, 48, 78 

(à-), 99; A ‘20, 50, 60; Mo 17, 20, 37-44, 64 
(arch.), 79; S 1, 13-29, 36, 37; Ch 27, '54, 61- 
72; Th 2, 24, 53, 62; Ni 1, 72, 107; Na 49, 79, 

112, 130, 135; Ph 6, 81; D 7, 15, 36, 46, 72, 84, 
96; H 67; L 87; Ma 9, 39, 46, 51; B 21, 30; Ne 
4, 11, 15, 16, '23, 24, 31, 47, 76 | -fu- Na 22 | 
-fé- W 3| -f&- Ch 33; Ni 80; W 1 | -fë@- Ne 51 | 
afut&r Ni 20 (et -fü- à Ard.); Na 19, 23 (-fü-); 

W 10, 13, 21, /39, 63; H 2, 8, 27, 38, 49-53, 69; 

L 45; Ma 2-4; B 7; Vi 43 | -f&- Ni 17; W 35, 

'36, 66; H 21, 27, 37. 
C2 1. *bricoleü(r): brikòlé, -Æ S 37; Th 5, 

24, 25, 53-62, 72, 73; Ph 15-53, 61-81; D 68, 
72, 94, 110, 120, 136; Ma 9, 35, 36, 53; B 9, 
12, 16, 22; Ne 4, 11, 16, '23, 24, 31, 47, 69; Vi 
2 | -ér Ve 32, 34, 40; B 4, 5, 7; Vi 47. 

2. *bricoli ...: brikólit W 59 (ou a: Ne 51. 

3. *bricolà: brikòla Vi 43. 
D. *fur'teü: furtë S 37; Th 24. 
E. *r'wàrdeü: rwórdé 7 || *raórdeü: ra.órdé 

Ni /5. 

! À ces dér. en '-ier', eur’, “-ard' de "bra- 
conner, BAL ajoute *brak' nant, adj. verb., 
braconnier en chasse. — Comme à la not. 
précédente, l'italique dans le tableau indique 
que le mot est exclusiv' utilisé dans un sens 
dérivé. Ces sens sont: 1? 'coureur, vagabond'; 
moins souvent 'ródeur' Ch 28; Na 127; D 7, 
64; W 8, 10, 30, 35, '36, 66: H 1, 21, 27, 38, 
39, '42, 67; L 87; B 15; — 2° ‘individu qui ne 
fait rien, qui chóme' D 34, 120; — 3* 'foui- 
neur, fureteur’ My 4; — 4° 'rouleur' Ch 61; 
Na 127; D 7, 101; W '39; H 37; L 19; Ma 46; 
B 28; Ne 4, 33, 39. Pour plus de précisions, v. 
not. 171, n. 1. — Sont aussi utilisés au sens 
dér.: 1° le fèm. de “braconneur', relevé pour 
qqs pts: *Prak'neüse L 19; *brak'néy rèsse H 
37; *brakeun'résse My 4. Sens analogue à 
celui du masc.: v. ci-dessus; — 2? le déverbal 
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‘braque’, lorsqu'il désigne une personne: tbra- 
ke Ni 45 (fém.); H 27 (fém.); Ma 9 (masc.). 
Sens: 1° ‘coureur, -euse, vagabond(e) H 27 
(*quéne ^! Èlle a todi brak'né avi lès vóyes; 
aussi pour un homme); 2° 'rouleur' Ni 45; Ma 
9. V. aussi, dans les dictionnaires, les sens 
"vaurien, dévoyé" DEPR.-NoP., Copp., ‘rude 
(en manières, en paroles), violent, brusque' 
Maes, ‘irréfléchi, écervelé  " PIRS., MASS., 
Luc. BALLE, etc.; ce dernier sens, connu en 
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| fr., est rattaché directement à braque sorte de 
chien de chasse (et non à braconner qui en 
dérive): v. BLOCH-W. En w. cependant, le 
déverbal fém, 'braque' est attesté dans l'expr. 
faller à la m); v. not. 171, E, | 

? Ajouter *méteü d’ bricoles Ar 2. — A B 4, 
on précise que le +b., met les *fiérs di lives 
(bricoles de lièvres), les *moussétes (crins pour 
perdreaux, faisans), les *cravates di tchévrou 
(lacets pour chevreuil). 

173. GARDE-FORESTIER 

Les rép. à la q. 873 «garde-forestier» sont 
analogues à celles qu'a récoltées la q. 12 

«forestier». La matiére sera présentée dans le 
tome 6. 

174. FUSIL 

Q. G. 889 «un fusil et de la poudre». 

L'aitération de la finale de 'fusil' en -ike 
(réinterprétation en 'fusicle'? Comp. “bèrikes 
"bésicles) est propre au nord du domaine 
gallo-rom. (grande partie de la B.R. et, en 
France, dép. du Nord et du Pas-de-Calais). La 
prétonique posséde des timbres variés, tou- 
jours palataux ou mixtes; l'évolution réguliére 
(ò initial > w. ò, répondant au fr. «/!) doit 
avoir été perturbée par la présence du i| 
tonique; comp. w. *cuzin, *ki- (fr. cousin), w. 
*sori / *suri, *seu- (fr. souris), w. *formi(je) | 
*frumi (fr. fourmi). — Synon. plaisants: *cho- 
flete, *guéwér. 

* ALF 619; BRUN., Eng. 750; FEW 3, 
650b *fócilis (sous 2 c). 

A. l. a. *fuzike? ...: fuzik No 1 (arch., auj. 
-i); Mo 37 (fü-), 41, 42, 64; S 37; Ch 16, 26, 
43-63, '64; Th 5, 24; Ni 72, 102; Na 1, 44, 69. 
84, 112, 135; Ph 37, 53-61, 81; Ar; D 38, 68- 
73, 94, 110-123; W 1, '8, 9, 10, 13, 42, 56; H 
8, 50, 67, 68; L 4, 14-35, 43, 45, 61, 87, 101- 
116; Ve 6, 8, 26, 38-40, 42-47; My 2, 4; Ma 2, 
9, 20, 29; B 27-33; Ne 9, 16, 26, 33, 39, 47, 49, 
60, 63, 76; Vi 2-16, 21, 22-38 | -ik To 7 | -ék 
Ve 34 || b. *feüzike, *feu- ... -éke: füzik Ph 16 
| -ik Ni 20; Na 19, 22 | fézik, GG Ch 4, 33; Ni 
11, 33-39, 112 (ou fi- selon enq.); H 38; B 5; 
Ne 31, 43, 57 | -ék Na 30 | fèzik, fê- Ni 17, 61, 

85; D 132, 136; Ne 32, 44, 51, 69 | -ék Ni 2, 5, 
6, 19, 26, 28, 45, 80, 93, 98; Na 6 || c. *fézike: 
fézik D 64; Ma 1, 19, 24, 39-53; B 21, 24; Ne 
15 || d. +fizike, *fi-? ...: fizik Ch 27, 28, 72; Ni 
1, 90, 107, 112 (ou fè-); Na 49, 99-109, 116- 
135; Ph 6, 15, 33, 42, 79, 84; D 7-36, 40-58, 
81, 84, 96, 101; W 21, 30, 39; H 1, 2, ‘39, 46, 
49, 53, 69; L l, 2, 7, /32, 39, 61, 66, 85, 94; Ve 
1, 24, 35, 37, 41; My 1, 3, 6; Ma 3, 4, 12, 19, 
35, 36, 46; B 2, '3, 4, 6-16, 22, 23; Ne 4, 11, 
14, 20, ‘23, 24 | -ék Ve 31, 32 | fizik Na ‘20, 
23; H 37 | fézik Na 59; W 59; H 28 | -ék W 3, 
35, '36, 63, 66; H 21, 27, '42. 

II. *fuzi ...: Juzi No 1 (ou -ik), 2, 3 (-5*): 
To I (-i*), 13, 24-48, 71, 73, 94, 99; A 1, 2, 
12-55; Mo 1, 9 (-1), 17, 20, 58, 79; S; Th 72, 14, 
25-73, ‘77; Ph 45, 69, 86; Ne 65; Vi 18, ‘42, 
43-47 | -é S 13 | -e To 6; Mo 44 | -u A 2, 7 | 
füzi* To 78 | füzi To 58 | fé- To 25. 

B. *chofléte?: Soflèt Ma 51. ` 
C. *guèwér, *gué-"...: gfewer Ni 6 (plai- 

sant) | -èr Ni 98 | géwér Ni 17. 

! Le domaine d'oil posséde des formes fou- 
sil, fusil (pas de combinaison du y avec la voy. 
initiale de * fócilis) et foisil, fuisil (combinai- 
son régulière du y et de la voy.; comp. poison 
« pótione et cuisine [au lieu de *coisine, 
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altération expliquée par l'influence de 'cuire', 
Bourciez 100, 1] < “còcina). 

? V. LÉON, Pirs., BAL, DEPR.-NoP., COPP., 
Mars, Mass., Luc. Gloss. S'-Lég. 

3 V. DL, Scius, ViLL., DEPR.-Nop. (ou *fu-). 
Copr. (id.), SiG. (mais seul! dans le sens 'ins- 

trument de fer dont se servent les bouchers 
pour aiguiser leurs couteaux’; FEW, /.c., sous 
2 b) 

* L'allongement de la voy. tonique et l'inser- 
tion d'un y sont probablement des phénomé- 
nes de phonétique syntaxique (séquence: 'un 
fuziy, é de la poudre"). 

5 Expression: *dés tch fias come dès baguè- 
tes dé f. des cheveux raides Ni 19; aussi chez 
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DEPR.-NoP. — Autre sens de 'fusil': v. ALW 
5, 74b, n. Ï (sorte de briquet). 

6 Propr' 'soufflette'. Ajouter *sofléte Ve 32, 
39, ainsi que n.-o. de l'arr. de D, d'aprés DFL, 
REM., Gloss. et LÉON. Le sens ‘fusil’ doit se 
rattacher au sens plus fréquent ‘sarbacane’ 
(DL, ViLL., Scius, Pirs. *sofléte, CoPP., CARL. 
*sou-). Porter le sens ‘fusil FEW 12, 410a 
süfflare. 

" Emprunt du néerl. geweer fusil. Ajouter 
l'étymon FEW 16, 34b. — LEH note: "éi a 
todi l g. a s' dos, d'où *g. surnom d'un 
braconnier Ni 6; *on drole dé g., --- dé pésto- 
lèt un dròle d'individu Ni 17. 

175. POUDRE (carte 91) 

Q. G. 889 «un fusil et de la poudre». 

pou rene pee 

| ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

o * pore 

"pouré 

* pede 

DÉ ‘poudre masculin 

CARTE at 

Absence régulière de consonne épenthétique 
(*poüre...) et altération de la liquide finale 
dans une zone chevauchant le s. du domaine 

liég. et le n. de la prov. de Luxembourg 
(*poüle)'. Conservation du genre masc. de 
"poudre' à l'extrême nord-est ?. 
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* ALF 1069 ('poudre' au sens "Y; v. FEW 
9, 572a, n. 33): FEW 9, 565a pülvis (1c). 

I. “potre, -ou-"...: pür To 1, 7, 24, 28, 48, 
58, 78-99; A sauf 2, '13- 18, 60 (lac.); Mo 9- 
20, 41-58, 79 (ou pūt); S; Ch sauf 43; Th sauf 
14, 25; Ni; Na sauf 129, 135; Ph; Ar 2; D 7, 
25, 110-136; W; H 1-38, "39, '42, 69; L 1-101, 
106 (ou pa), 114; Ve 1-35; My; Ma 35, 40; B 
2,73, 4, 5, 7, 28-33; Ne sauf 4, 9, 31 (lac.); Vi 
2-25, 35, 36, 37-43 | pr Vi 27 | pr Vi 46 | 
Pr Vi 47 | pówr Vi '42 | pà,r A 2 | paw To 
13, 27, 37, 39, 71; A '13, ‘18, 20; Ch 43; D 
101 | pur To 43 (durée incertaine), 73; Na 
129, 135; D 15, 36, 40, 58, 68-94, 96 (par); H 
53; Ma 46, 51; B 21-23, 27; Ne 4, 9. 

II. *poüle?: pà D 30, 34, 46, 64; H 46-50, 
67, 68, “77; L 106 (ou p&r), 113, 116; Ve 37- 
47; Ma 1-24, 36, 39, 42, 43, 55; B 6, 9, 11, 12, 
‘14, 15, 16, 23 (à Noville). 

HI. *poüde? ...: pūt No 1; Mo 1, 37, 64, 79 
(ou pùr), Th 14, 25; D 38; Ma 29; B 24 | 
püdré No 2 | püdr, To 6 | pa No 3; To 2*. 

! Noter toutefois la coexistence en certains 
pts de la forme patoise et de la forme em- 
pruntée: à Na 44, l'EH note aussi *poüde, 
mais il y a divergence entre les témoins; à Th 
14, *poüre serait connu, mais préterait à rire. 
Parfois, l'alternance entre deux formes corres- 
pond à une différence de sens: “potre (à tirer), 
m., mais “potide (de pharmacien), m., à W 1; 
L 7, 43, 85 (et *poüde de savon); My 2; 
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*poüre (à tirer), m. ou f., mais *poüde (de 
ph), m., a W '39; *poüre (à tirer), f., mais 
*poüde (de ph.), f., à D 101, 136; Ma 42; Ne 
32; mais *poude (de ph.), f., à Na 6; *poure (à 
tirer), m., mais *poüde (de ph.), m., à B 21; 
*poure (à tirer), f., mais *poüde (de ph.), m., à 
Ma 51; “poule (à tirer), m., mais *poüde (de 
ph.), m., à Ma 2, 12 (“potide po prudji "pour 
purger); B 15. Autres attestations dans le 
second sens: FEW 9, 563b pülvis (1 b). — 
Autre alternance: ‘poudre’ (à tirer), mais 
“pourète To 58 ([médicament] pour enfants), 
dér. en '-ette' de “potre; mais *poüsséte Ma 
51 ("po lès vièrs [vermifuge]); B 21, dér. en 
“ette", de 'pous' (< *pülvus). Porter les 

mentions w. FEW 9, 568b (2b). 
? Les deux genres coexistent à W '39; L 1 

(m., mais f. selon C. Déom), 106 (*dé poüre, 
mais "déi poule); Ma 24; B 15 (f, plus rar" 
m.). 

3 Formes confirmées par les glossaires con- 
sultés, sauf pour le n.-e. de Vi: Mass. donne 
«poure» (lire poüre?). 

+ Toponyme: “a l’ poüréye L 61, contrac- 
tion de *poür réye 'poudrerie' DL. — Expres- 
sions: 1° “vif come lé potire Ni 19, attesté dans 
DL, BALLE, DEPR.-NoP., Copp.; 2° *ile èst 
come dél poüre H 21. Les deux var. figurent 
FEW 9, 565a, ou on ajoutera: 3* “il n'a pas 
inventé la poudre’, cf. DL, Scius, DEPR.-NoP., 
Gloss. S'-Lég., et gleizois *c'é-st-onk ki n'a nin 
dé poüle è fuzik c'est un lambin REM., Gloss. 
— On note sans définition le syntagme “dè 
neür poüle H '77 [?]. 

176. PIÈGE (pour mammiféres) (cartes 92 A-C) 

Q. G. 416 «souris: rat; souricière ...», 418 «taupe; taupinière; piège à taupe», 427 «renard; 
piège à renard». 

La répartition des types principaux (“trape, 
“atrape èt “cèp”, “r'cèp”) varie selon la taille 
du mammifère: la première famille de mots 
apparait presque partout pour la souricière, 
moins souvent pour le piège a taupe, moins 
encore pour le piège a renard; inversement, 
*cép' et *r'cép', inusités pour la souricière, 
sont fréquents pour les pièges à taupe et à 
renard. Le tableau aborde successivement les 

divers types de pièges; les cartes schématiques 
facilitent la comparaison. 

V. encore la not. 179 PIÈGE (pour oiseaux). 

le Souricière, 
A? 1. “trape ('à/aux souris’, "de souris’, 

"-souris'): trap (v. la carte). 
2. “atrape ('à/aux souris', "de souris’, '-sou- 

ris"): atrap (v. la carte); atrap To 58, 78. 
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SOURICIÉRE 

“trape 

*atrape 

*faléte 

"souriciére! 

RATIÈRE 

“vèp 

“pafe 

* pas-d'-tou 

*cate-chife 

*cache-make 

*spatoà 
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4+40*800K 1 

PIÈGE À TAUPE 

"trapé 

*atrape. 

ze dpi 

très” 

*picété 

*faléte 

“pèd fèr 

fir 

*vüteschife 

Non reprbunmié: "piège". 

TOME # 
CARTE BA 

` TOME # ̀ 
CARTE 928 



PIÈGE À RENARD 

* trape 

tartine 

"vèp' 

* F eip 

*passd “kou 

*pbd'sfér 

* fièr, "fie 

*cofe 

Non teppisenté. ^ pig" 
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B. *faléte: falèt L 2-14. 
C. 'souriciére'*: sórisyér D 96 | -Ziyér A '18 

(ou A, 2) | swrisir A 12 (ou A, 2, selon enq.) | 
-syér D 123 | -syér Ne 49, 65, 76; Vi 8, 13, 18, 
“21,36, 37, 38, 46 | -zyér Ne 63; Vi 16, 22, 43. 

2? Ratiére?. 
An *cép'... ('à/aux rat(s)'): sèp H 49, 53; 

Ne 39 | sep Ni 19, 20. 
B." *cofe a(s) rate(s): kòf a rat A 2. 
CP *pas-d'-lou a(s) rate(s): pa d lu a rat To 

24. 
D.? “cate-chife (masc.): kat Sif S 37; Ch 

'64. 
EI *cache-make (fém.): kaš mak A 2 

(coffre à compartiments pour prendre un rat 
vivant). 

F1) *spatoü: spatài Ne 11 («quatre-en- 
chiffre»). 

G. 'ratiére': ratyér Ne 60. 
3° Piège à taupe!?. 
AS 1. *trape ('à/aux taupe(s)), ‘de t.', 

"pour les t.”): trap (v. la carte). 
2. “atrape ('à/aux taupe(s)", “-taupe"): atrap 

(v. la carte); atrap To 78. 
B.!* 1. *cép' ('à/aux taupe(s)', "de t.', ‘pour 

les t.”): sép (v. la carte); sep Ch 26; Ni 19, 20. 
2. *r'cép' (‘à taupe(s)): rsép (v. la carte); 

rsep Na 135. 
CS *picéte ("aux taupes’, "de t.”): pisèt H 
a L 732, 35, 45; Ve 1, 24, 26. 

. *faléte: falèt L 2, 14. 
E 16 *pi-d'-fér ('à/aux taupes’). 

No 2 | pi t fér To 2. 
F. '*fiér à taupes’: Dër Ni 39. 
GI '*foutche à/aux taupes: fwè Ch 61. 
H. *cate-chife: kat sif Ch 16. 
1.1? "piège (à taupes)": pyés Ch 16 | pyès Vi 

2, 18, 25, 46 | pyé? Ne 6929, 
4° Piège à renard !?. 
A.?! 1. “trape ('à/aux renard(s)), "a r.', ‘de 

r.'): trap (v. la carte). 
2. “atrape ('à/aux renard(s)): atrap w. la 

carte). 
B.*? 1. *cép' ('á/aux renard(s)), "a r.', 'de 

r.", "pour les ri sèp (v. la carte); sep Ni 19, 
20. 

2. *r'cép' Cäiaus renard(s)), "a r.', "pour les 
r.”): rsép (v. la carte); rsep Na 135; Ph 79. 
C.’ +pas-d'-lou ('à/aux renards")...: pa d 

lu To 24, 28; A 12 | pa d là To 7. 

.: pi d fèr 
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D. *pi-d'-fér ...: pï d fèr No 2 | pi t fèr to 2. 
E. '*fiér à renard(s)': fyér D 110 | fyâr Ar 

PA 
F.?* '*cofe à/aux renard(s)': kof A 12. 
G. ‘piège (à renards)': pyés D 81, 123; Ma 

43; Ne ‘22, 23 | piéz Vi ‘36 | pés To 13 | pyès 
Vi 2, 18, 43 | pyèz Ne 65 | pyès Vi 37 | pyéz Ne 
6975, 

5» Piéges pour capturer d'autres animaux. 
A229 *vécholire ...: vésolir D 120; Ne 11, 43 

| -lyér Vi 16. 
B. “mout'li: marjdli Vi 47 («espèce de 

piège pour mordants», q. 501 «piège à oiseau»). 

! Présentation: on n'énumère pas les pts où 
on à répondu *(a)trape ou t(r')cèp' lorsque les 
formes ne présentent pas d'intérèt particulier. 
On se reportera aux cartes, qui indiquent la 
répartition, et aux notes, qui traitent notam- 
ment des compl" qui suivent général! ces 
mots. 

2 FEW 17, 353a trappa (‘trappe’) et 356b 
("attrappe"); dans 'trape-souris' et dans 'at- 
trape-s.' le premier élément n'est pas le subs- 
tantif, mais une forme de 'traper' (355a: 
ajouter les mention w.) et de 'attraper' (355b). 
— Le compl' est fréquent, mais non général. 
On notera qu'à l'ouest du domaine, on ne 
peut trancher si le a qui précède 'souris' est la 
préposition ou l'article contracte. Il est vrai- 
semblable, en effet, que la forme *as, en recul 
sous la pression de *ós (ALW 2, c. 2), est 
mieux conservée dans des syntagmes tels que 
"trappe-aux-souris', "t.-aux-taupes', etc. V. aussi 
‘tendre aux grives' à la not. 177. L'EH relève: 
‘trappe a/aux souris’ (a) No 2; To 2, 6; S 13, 
31, 36; Ch 4, 16, 26 (t. a rat: seule rép.), 33, 
61, 63, ‘64; Th 72, 5-54, 64-82; Ni 2,5, 11, 17, 
28, 33, 38-80, 90-112; Na 6, 44, 49, 69, 84-107, 
109 (ou 't. aux s.'), 116, 129, 130; Ph 6-42, 53, 
61, 79, 84, 86; Ar; D 7, 30, 34, 38 (ou 't. aux 
s.”), 40, 68, 73, 81, 94 (id.), 110-120, ‘129, 132; 
H 68, 69; L 1, 113-116; Ve 26, 35, 47; My 3; 
Ma 1, 4, 19, 20, 24 (et t. a rat), 35, 40-43, 53; 
B 2, '3, 5-7, 12, 23, 24; Ne 20, 26, 39, 49; Vi 2, 
25, 35, 47; 't. aux s.' (á... à) Ni 20, 26, 85; Na 
59, 109, 127, 135; D 15, 25, 38, 64, 94; W 1, 
“8, ‘9, 10, 13 (+f. ås rats: seule rép.), 21, 30, 
‘42, 66; H 1, 8-27, 38-49, 53; L '32, 43, 45, 66- 
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106; Ve 6, 8, 24, 40, 41; Ma 2, 3, 12, 29, 46; 't. 
de s. Ve 37, 39, 42, 44; My 1, 2, 4, 6 B '14, 

22; "trape-s." W '56; L 35, 61; 'attrape à/aux 
s. (a) No l, 3; To 1, 7-28, 43-58, ‘71, 73, 73- 
99; A 2-55; Mo 1, 20, 41-64; S 6, 10; D 136; B 
33; Ne 44, 51, 69; "a. aux s.' (0) L 7; "attrape- 
souris! A 1; Mo 37; L 14, 39. 

3 DL *falète souricière et FEW 15/2, 105a, 

all. falle. 
* Les formes en -zyér et en -Ziyér corres- 

pondent plus précisément à 'souri-s-iére". 
5 Rép. sporadiques. Il est vraisemblable 

qu'on utilise souvent le méme mot pour dési- 

gner la souriciére et la ratiére, en modifiant le 
complément. 

6 FEW 2/1, 692a cippus (sous 3). 

7 Sens inc. de FEW 2/2, 1153a cóphi- 

nus. 
8 V. FEW 7, 738b passus: 'pas-de-loup' 

s'applique d'abord à un traquenard de forte 
dimension pour prendre les loups, etc.; v. sous 

4”, piège à renard. 
? Le t. est une var. de 'quatre-de-chiffre' 

(synon. 'q.-en-ch.") piège formé de morceaux 

de bois assemblés comme les traits du chiffre 
quatre. FEW 2/2, 1440b quattuor. 

10 Littéral' 'chasse-maque', formé des dé- 
verbaux de 'chasser' et de 'maquer' frapper, 
meurtrir. Porter le t. FEW 2/1, 324a *cap- 
tiare. 

11 Littéral" 'épatoir', dér. de 'épater' écra- 
ser. Porter le t. FEW 8, 43b-44a patt-. 

'2 Pour les types déjà apparus, v. les notes 

précédentes. 
13 Compl! (v. commentaire de la n. 2): 

"trappe a/aux taupes (*fo(u)vons, -ans: v. not. 
44y To 6; Ch 63, '64, 72; Th 14, 24, 43, 46, 
54, 73; Ni 112; Na 1, 6, 49, 84, 101-116; Ph 6- 
53, 61, 79, 81; Ar; D 7, 30, 58, 81, 94, 101, 
110, 120, 132; W 63; H 21; L 113, 114; Ma 
19, 36, 39, 53; Ne 20; "t. aux t.' Na 127, 129; 
D 15, W 1, 13; H 8, 39,42, 46,49, 53; L '22, 
66; Ve 6; Ma 4, 35; 't. de t L 43; Ve 34, 40, 

44; My 1-6; 't. pour les t.' L 101; 'attrape à/ 
aux t." No l, 3; To 7-27, 37, 48, '71, 78, 94, 
99: A 2-12, ‘13, 18, '52, 55; Mo 1, 41, 58, 64; 
S 6; Ch 27; Th 25; D 136; Ne 44, 51, 65; 'at- 
trape-taupe(s)' Mo 37. 

14 Pour 'recep', v. FEW 2/1, 692a cippus 

(sous B: Ablt.). — Compl': "cep à/aux t.' To 
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58; A 28, 37, 44, 50; Mo 17, 23; S 1, 10-31; 
Ch 4, 26; Th 5, 62; Ni 6, '9, 19, 20, 28-36, 98, 
“102; Na '20, 30, 44, 59, 99, 112; D 34, 123; H 
"26, 27; Ve 44, 47; Ma 19, 24, 40, 43; B 4, 23, 
33; Ne 26, 49, 63, 76; Vi 37, 38; "c. aux t.' Ni 
20 (Ard.), 85; Na 22, 59; D 96; W 10, 30, 56, 
59, 66; H 8, 26; L 35, 39; Ma 2, 3, 20, 29, 46; 
B 15; 'c. de t.' Ve '15, 39, 40, 42, 44; B 2, 3, 
14, 22; 'c. pour les t.' L 61, 116; B 24; 'recep à 
taupes’ Ni 93, 107; D 73; Na 135; Ph 33. — A 
D 68, on définit le mot par 'trappe à ressort 
pour prendre les taupes, les moineaux, les 
rats, les renards, etc.” 

15 Type 'pincette'; ajouter le sens pour ce 
dér. sous FEW 8, 543b *pints-, en comp. 
Vosgesmér. "pince piège à taupes. — Compl': 
'p. aux taupes' L '32, 35, 45 (“aux rates"; 
convient aussi aux taupes); 'p. de taupe(s)" Ve 
l, 26. 

16 Propr' 'pied-de-fer': ajouter le sens ‘piège’ 
auprès de Abond., Lozère 'id.' enclume du 
cordonnier FEW 8, 300b pēs. — Compl' à 
To 2. 

17 Sens attesté FEW 3, 470b ferrum. 
15 Ajouter le sens FEW 3, 888a furca, en 

comp. à frm. fourchette petite fourche de bois 
qui sert, dans la chasse aux alouettes, à main- 
tenir en place les collets en crin, etc., ibid. 

19 Compl': partout sauf à Ch 16. 
29 Autres rép.: "Joch To 73; *bricóle To 73. 

V. not. 180 LACET. 
21 Compl': "trappe à/aux r.' Ch 26, ‘64: Th 

46, 62; Ni 11, 39, 93; Ph 15, 16; D 81, 132; L 
101; Ve 35; Ne 22, '23, 33; ft. aux r." Na 135; 
W 1, 63; H 2-21; "t. de r.' W 30; 'attrape Ai 
aux r." To 13, 28; A '18; Mo 1; Th 25; Vi 46. 

22 Compl': "cep a/aux r.' A 28, 37; Mo 1,9, 
37, 44, 64; S 6, 13, 19; Ch 4, 28, 63; Th 24, 53, 
54, 64, 73; Ni 1, 17, 19, 20 (Ard.), 28, 36, 98, 
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| ‘102; Na 19, '20, 22, 44, 69, 84, 101, 109, 112; 
Ma 24, 39, 40, 43; B 4, 30, 33; Ne '22, ‘23, 26, 
39, 44, 49, 63, 76; Vi 16, 22; 'c. aux r.' Ni 20 
(sauf Ard.), 85; Na 30, 59, 79, 127; D '10, 15, 

64; W 10-21, 66; H '26, 27, '28, 37, '39, '42, 
46-53, 69; L 7, 39, 45, 66, 87, 94, 113; Ve 41; 
Ma 2-4, 20; B 15, 21; 'c. de r.' Na 99; L '32, 
116; Ve 26, 32, 34, 39, 40, 42, 47; My 1, 3-6; 
Ma 29; B 2, 73, 6-9, '14, 22-27; "e. pour les r.' 
Na 6, 129; B 22; 'c. tpo lès p'titès bièsses' Ve 
35; 'recep à/aux r.' Ch 61; Ni 107, 112; Ph 33, 
53, 79, 81; Ar 1; D 73, 113; Ma 1; 'r. aux r.' 
Na 135; D 7, 38, 68, 94, 101; Ma 36, 46; 'r. 
pour les r.' D 120. — Noter "cep à broches": s. 
a brók L 4. 

?3 Compl' partout sauf à To 7. — À A 12, 
on précise qu'il s'agit d'un «piège en fer qui se 
referme». 

24 Le témoin précise que c'est une «boite 
dans laquelle le renard entre sans pouvoir 
sortir». 

25 Autres réponses: 1, "och To 73; "ëch 
To 13 (plutót pour les liévres, lacet qu'on 
place dans les sillons); — 2. *bricole Ne 39; 
Vi “21; — 3. *passéte D 136. V. not. 180 
LACET; — 4. “file Th 5. V. not. 181 FILET. 

26 Piège à putois (*véchó ..., v. not. 35: les 
rép. ont été notées à la q. 435 «putois») et en 
gén. pour tous les «mordants» (mammifères 
redoutés par l'homme). V. aussi DELM. *fisse- 
lière, dont la forme montre que *fichó est issu 
de *fissió, HAUST, Chestr. * véchotiére, * véch lo- 
tière. FEW 14, 530a vissio. 

27 La précision invite à voir dans le mot un 
dér. de 'moutoile' belette (t. aujourd'hui inc. à 
Vi; cf. not. 34 BELETTE, A); ajouter ce dér. en 
-ariu FEW 6/3, 269a mustéla. — Autre 

mention du t.: not. 179, F. 

177-178. TENDRE (aux grives, aux oiseaux), TENDEUR (carte 93) 

Q. G. 502 «mettre des lacets pour tendre aux grives», 503 «mettre des filets pour tendre aux 
oiseaux»!, 504 «le tendeur et son attirail». 

Les trois q. interrogent sur le sens spécial de 
'tendre' (et der.) dans le vocabulaire de la 
chasse aux grives et dans celui de l'oisellerie. 
"rendre aux grives', 't. aux oiseaux! (emploi 
transitif indirect) et ‘tendre (aux lacets, aux 

filets) (emploi absolu) signifient ‘capturer des 
grives ou des oiseaux en tendant des lacets ou 
des filets’. Cette construction et cette signifi- 
cation, communes dans les dialectes belgo- 
romans (v. la carte) et dans le fr. parlé de 
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L u Ke: 
dees 

a 

TENDRE (aux grives, aux oisestix) 

* tide, ê=; re rèn 

Mi 

"in me, "téne =« 

*titire 

Zomme "or de l'article contracté faux, 

` Forte. "âr de l'article contracté Taur en peant 

Belgique, ont disparu du fr. commun, qui 

utilise dans ce sens la construction ‘tendre des 
lacets (des filets) pour prendre des oiseaux". 

On présente les not. TENDRE, TENDEUR 
comme les not. CHASSER, CHASSE, CHASSEUR 
(168-170) et PÉCHER, PÉCHE, PÉCHEUR (187- 

189). Le tableau donne sous (a) les formes de 

'tendre', sous (b) les périphrases verbales 
contenant un dér. de 'tendre', sous (c) le 

suffixe de 'tendeur'. 

(a) ‘tendre’? (dans l'expr. "t. aux grives' ou 
't. aux oiseaux") 

L a. *tinde ...: tèt en gen. | t&.t To 1 | tèt 

To 7 | tét/tét Ph 16 | tè"t L 19, 61; Ve 8, 24; 
My 2 | té"t L 4 | tèt Ve 1, 31, 34; My 1 | tèt Ve 
6 | tët Ve 32 | te^t To 48 | tèt A '18; Ne 76; Vi 
16 (var. tet), '21, 22 | tet A '10, 12 || b. *tade: 
tat, -d Ne 65; Vi 2-13, 27-47. Ind. pr. 3 ps.: ô 

té Ch 4 (et infin. tèt); 3 pp. i tènn& Ni 107; i 
tadà Vi 25. 

IL ttin.ne, *téne: tên To 73, 94 | tèn To 71; 

A 1, 2, ‘13, 28, 37, 44, 50; S 10. 
IH. *tinre: rêr Ne ‘22, 235. 
(b) périphrases verbales contenant un dér. 

de 'tendre'^: “aller à la tente’: tèt S 19 (503); 
t.a- tenderie': rédriy Ni 28 (503); D 113 (502); 
W 35-36 (503); H '42 (503) | -iy Ni 17 (503) | 
-iy W '42 (503) | -éy D 64 (502); H 50 (503): L 
45 (503) | të L 61 (503); (dans un sens 

différent) “faire une tenderie': tédriy Na 130 
(503); Ph 33 ("^ de lacs’ 502); H 69 (502); "--- 
aux grives (502); tédriy Ph 53; D 30 | -i, Th 

43 | tadriy Vi 18; '--- aux oiseaux (503): 
tédriy Ph 61; "monter une tenderie": tèdriy Ch 
63; Ma 35. | E | 

(c) Suffixe de "tendeur'": -é en gén.: -&r Ve 
34, 37, 39, 40, 42, 44; My; B 2-11; -é, (oà ~ 
fait la liaison avec "et ---") Th 72; -é To 1, 27; 
-& Vi 16 (radic. téd-); -ú Vi 47; -ueu Vi '36; -u 
Vi 37 (rad. tad: ancienn', v. tádér). — Compl" 
et var. par rapport à (a)": *tindeü(r), *té-, 

“tan-...: tédé S 1; Th 43 (q. 502: "faire une 
tenderie"), 46; Ni 19, 20 (Ard.), 107 (q; 503: 

i ténnd); Na 69, 84; W 1-10, 30, 35, '36, 66; L 
45; Ve 26 (tè"-); Ma 1, 35, 43; B 15; Ne 49; 
-ér To 24 (te”.); tèdé A 7; tèdèy Vi 18; tòdèr 
No 3; Vi 37 (comp. tadu); *étindeá: étéd& No 

2 (ou le verbe est *tinde)". 
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' Il est fréquent que tendre’ n'ait pas été 
fourni à l'une des deux q., ou qu'il n'ait pas 
été fourni du tout: 1° à la place de "tendre 
(aux grives, aux oiseaux)", on répond 'tendre 
(des lacets, des filets) pour les grives... 
(emploi trans. direct dans le méme sens qu'en 
fr.). Ces pts, sont (502) tèt Na 30; tad Vi 25; 
tèn A 55; (503) tèt No 1; Ch 4; Th 43; Ni 1; 
Na 59; Ph 33, 53, 79 (et 't. aux oiseaux’); W 3; 
Ma 43; B 11; Ne 20, 49; ted A 12; tèn A 7; = 
2° tendre aux grives, aux oiseaux est traduit 
par des verbes trans. dont le sens est "prendre 
(des gr., des ois.)': "prendre": prèt No 1; To 6 
(503), 58 (502, mais tét 503); Ni 6-9 (503), 11 
(502, mais zèr 503), 19, 20 (502), 33 (502, mais 
tèt 503), 80 (502); Na ‘20 (502, mais tèt 503), 
30 (1d.), 84 (503), 116 (502, mais tèt ó filè 503); 
W 3 (502), 21 ("^ aux gr., ~ aux oiseaux); H 
37 (502, mais tèt 503); Ve 26 (ou hapé 502); 
prë.t To 24 (502, ou -e*-); pret A 12 (mais ted 
Ch. G.); prin To 94 (502, mais tèn 503); prèn 
A ‘13 (503, mais tên 502), ‘20 (502), ^52 (502), 
55 (503); prér Ne 32 (502); Vi 16 (ou tèt, tèn; 
prar Vi 22 (502, mais tèt 503); par Vi 35 (503, 
mais tat 502); — "attraper": atrapé No 3 (503); 
To 28, 99 (502); Th 43 (503); Ni 20 (Ard. 
503); Na 1 (502, mais tét 503); W 3 (503, et 
prèt 502); Vi 18 (503), 38 (502, mais tat 503); 
-e S 6 (503); -è Mo 37; -& A 55 (502); «-æ» A 
28 (503, mais tèn 502); — 'happer': hapë W 1 
("^ aux grives, ^ aux oiseaux”); L 1-2 (502, 

mais tèt 503); Ve 26 (ou prèt 502); B 11 (502 
ou tèr), 30 (502, mais tét 503); -è Ma 39 (502, 
mais tét 503), 43 (503, mais 'tenderie' 502), ^50 
(502); apé B 22 (ou tèt); — 3° on utilise un 
autre tour: "mettre des lacets aux gr.' (502) 
Mo 23; S 1, 19; Th 72, 46; Ni 39, 85; Na 101; 
Ph 86; D 25, 64, 68, 94; W 13, 66; L 45; Ma 
1; *--- pour les ---' To 73; S 1, 13; Ch 61; Ni 
6, '9, 33, 90, 107; Na 79, 84; H 38; L 35; B 15; 
“mettre des filets aux oiseaux’ (503) A 7; Ph 
33, 53; "--- pour les ---' A 12 (une des enq.); S 
13; Ma 24; Ne 49; — 4° on ne traduit pas la 
deuxieme partie de la q.: (502) To 43; A 60; 
Mo 17, 23, 42, 58; Ni 2, 26, 45, 72, 98; Na 
135; D 72; W 30, 35, ‘36; H 50; L 14, 39; Ma 
35; B 6; Vi 25; (503) Th 46; Na 69; Ph 54; W 
'39; Ve 26; Ne 44; — 5? on ne répond pas à la 
q., en disant que l'activité est inc.: (502) No 2; 
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To 13, 48, 78; A 7, 50; Ch 27; L 94; (503) To 
43, 99; A '20, '52; Ni ‘102; Ph 84; D 64, 136; 
L 94; My 6; Ma 36; B 12, 15, 16, 33; Ne 4, 14, 
15, 22, 32, 47, 51, 60, 76; Vi 6, 8, 36, 47. 
Remarque: on traduit littéralement (ou ap- 
proximativement) en ajoutant que la tenderie 
est rare, inusitée, inconnue: (502) No 3 (pas 
au lacet, mais à la glu); To 28, 94; Mo 20; S 
29; Ni 6-9 («c'est du braconnage ici»), 33; L 
7, 45, 61; (503) A SO (pas au filet); S 29; Ni 6- 
'9 (v. ci-dessus), 45; Na ‘20; Ma 12, 51, 53; B 
7 (défendu), 22, 23 (seul! par les étrangers), 
28; Ne 11, ‘22, 23, 24; Vi 43 (ne se fait plus). 
— Ces données montrent que la tenderie aux 
grives et la tenderie aux oiseaux ne sont pas 
pratiquées aux mémes endroits en B.R.; elles 
permettront, en outre, d'évaluer la précision 
des réponses pour toutes les notices relatives à 
la chasse aux oiseaux. 

? FEW 13, 199b téndére (sous 2: fr. 
tendre, tr., placer (un piège, un filet, etc.) et 
[le] disposer de maniére que l'animal s'y 
prenne; intr., disposer des filets pour prendre 
les oiseaux (13* s.—1878)). Ce sens de tendre 
est à rattacher à celui de 'tirer de maniére à 
rendre raide' (FEW, /.c., sous 1). Construc- 
tion: l'emploi absolu, disparu récemment du 
fr. général, subsiste en w.; il constitue pro- 
babl' le chainon intermédiaire entre "tendre 
(un filet)' et "tendre (aux oiseaux)". Cet emploi 
absolu a été relevé par l'enq. (uniqu' q. 503): 
'tendre' Mo 20; Ni 90; W 66; D 34; H 50; L 
4, 19; Ve 6, 8; "tendre au filet’ (ou "au filet' est 
compl' adverbial) To 48, 58, '71; Mo 64; Ni 
107; Na 22, 79, 84, 129, 135; D 25, 94; H 37; 
Ve 38, 39; Ma 19; B 22. Remarque: la forme 
tas ('*as grives', "*as-oiseaux') est assez 
répandue à l'ouest dans le tour 'tendre aux 
(grives, oiseaux)'; v. à ce sujet ALW 2, c. 28, 
n. 2 et les hachures sur la carte TENDRE. Var.: 
“as: a To 2 (502, mais ‘oz oiseaux’ 503), ‘71 
(502, mais "ò filets" 503); Mo 64 (502, mais "ó 
filets! 503); Th 25 (503, mais "ó grives' 502); 
Ni 112 (ou ó selon enq.). La forme occidentale 
“as: à No 2; To 7, 13, 94 est sans doute une 
var. de *as. On est surpris, par contre, de 
noter un a bref (— prép. 'à' sans article?) en 
des pts isolés situés dans le domaine propr' 
w.: Ni 98 (503); W 59 (503), H 8; Ve 44 (503). 
— Pour 'tendre aux poissons', v. not. 187. 
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3 Compléments d'information relevés en 
marge des q. 502-3: 1^ à Ni 11 (q. 503), le 
tém. déclare que “tinde est meilleur que *rinki. 
Pour *tinkf tendre avec effort (une corde, 
etc.), v. DL et FEW 13/1, 261b *téndicare, 
qui cite un sens dér. comparable à celui de Ni 
11: Andenne *tinkf pêcher en fixant la gaule 
au sol; — 2° *tinde a l' passe D 68; aler a 
l' passe W 21: ‘à la passe’ au moment du 
passage des oiseaux migrateurs, FEW 7, 713a; 
— 3° taler a l' ramaye W 66; H 37 (seule 
rép.): «le soir, avec une lanterne ou une lampe 

électrique, on va secouer buissons et haies 

pour capturer les petits oiseaux qui volent vers 
la lumière» W 66; «le soir, avec de la lumière» 

H 37. Littéral' "a la ramaille', où 'ramaille" 
réfère aux haies et aux buissons d’où on essaie 
de faire sortir les oiseaux (comp. description 
de taler wáler, sous 4°). Autre mention à la 
not. 171 BRACONNER, E et n. 12. Ajouter FEW 
10, 4la ramus; — 4° taler wáler [-à-]S 1: 
littéral! “gauler", a "o [-4] "e wale èyèt dès 
lumiéres dèvins lés-áyes [d-]; cela s'appelait “èl 
wâlâje, et celui qui *w., un twalet; aujourd'hui 
“waler vagabonder». Comp. Vottem [L 50] 
*wah'ler gauler après les oiseaux le soir, dans 
un pré au milieu duquel on allumait un grand 
feu pour attirer les oiseaux, FEW 17, 496a 
*walu (d'après BSLW 49, 361), var. ou A est 
adventice (influence des der. de vascéllu?). 
Pour le sens secondaire 'vagabonder', comp. 
“brak'ner et ses synon. (not. 171); — 59 taler 
a daru S 10: c'est «prendre les moineaux le 
soir dans les haies, les meules, avec de la 
lumiére; se dit aussi de quelqu'un qui se four- 
voie dans son chemin ou dans ses idées». Pour 
des renseignements complémentaires sur cette 
chasse à la fouée, tout à fait analogue à celle 
qui est décrite sous 3° et 4°, v. SiG. «darue» 
(«vers Ath»), DELM. id., DEPR.-NoP. *daru 
(var. Ge S 27, 35, 36), Dasc., Suppl. * dari (à 
Th 11), CARL.? *dari, -u, -üwe (avec localisa- 
tion des var.). Autres sens: 'aller (ou envoyer 
qqn) a d. à la recherche de quelque objet 
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imaginaire DEPR.-NoP., CARL.?. Comp. liég. 

*évoyi às lursètes DL, FEW 5, 479a lüx; 

'envoyer a d.' envoyer promener, éloigner sous 
un faux prétexte’ Sic. («vers Ath»; altéré à 

Mons en einvoyer à rue, so l' rue), DELM. 
(«nos villageois disent ...»). Le mot "doru et 
var. est classé sous *darrutu, FEW 3, 17b- 
18a (paragraphe 3). 

* Pour les divers sens de 'tente' et de 'ten- 
derie', v. DL “rindle)rèye et FEW 13, 200a 
téndére. Ici les deux dér. signifient 'action 
de tendre'; on note encore le second dans le 

méme sens (en dehors d'une périphrase ver- 
bale): 'tenderie': tèdrèy D 64; B 7; tédriy Ph 

53; D 30; 't. aux oiseaux': tédriy Th 29; Ph 

86; D 81; 't. au filet: rédriy Ph 33. Autre sens 

de "tenderie": v. not. 180 LACET, ADD., n. 13 
et not. 184 ATTIRAIL DU TENDEUR, A. 

5 Le radical est semblable à celui du verbe, 

mais la consonne qui le termine, assourdie à la 

finale de 'tendre', est sonore dans 'tendeur'; 

exceptions: aux var. occidentales "um. ge, * tène 

correspondent dans 'tendeur' des radicaux 
* tind- et “tèd-; à * tinre Ne '22, '23 correspond 

*tind-; variante: tè'd | té'dér My 2. — Des 
compl" (‘aux grives’, "aux oiseaux'..., mais 
aussi "aux lacs’, "aux filets...) accompagnent 
parfois le substantif; on peut formuler à leur 
sujet des remarques analogues à celles de la 
n. 2. 

5 En effet, 'tendeur' n'est pas nécessair! lié 
à "tendre (aux oiseaux)', ou à 'tendre' (abso- 

lum*); il peut aussi étre un dér. de 'tendre (les 
lacets, les filets)": v., par ex., ttindeti d' lès" B 
15 (ou "tendre (à)' est inc.). 

7 Autres rêp.: 1° *mouchoni Ph 86; — 
29 *djon.n'lt D 120; *djon'ti Vi 46. Dér. de 
*mouchon et de * djon.ne ... oiseau (not. 4); — 
3° *tchév'li My 3. Dér. de *tchéve cage à 
volaille (« cavéa); compr. le sens 'mar- 
chand de gibier' enregistré pour Gleize *tchéfli 
sous FEW 2/1, 553b; — 4° ‘preneur (d'oi- 
seaux): prénér To 6; =Â 5? ‘chasseur (aux 
[tas] jeunes)": kasé Mo 42. 
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179. PIÈGE (pour oiseaux) (carte 94) 

Q. G. 500 «voilà une chouette qui a été prise au piège»', complétée par 501 «un piège (à 
oiseau)» et 137 «avec de la bourdaine, on fait des pièges pour les grives». 

; ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

PIÈGE (pour oiseaux) 

trape 

"trapdé 

“atrape 

“pr 

| 
| 

*rvèp 

"pas d dou 

“pi d' fèr 

"lipia, *cri- 

"mett Dr XeneQOtti 
Non reprisen: "pièje" 

C] pa D geen 
EE 

EE 

CARTE 94 

La not. adopte la même présentation que 
celle de la not. 176 PIÈGE (pour mammifères); 
on trouvera également à cet endroit des notes 
explicatives sur les mots les plus répandus. 

La carte (à comp. à celles de la not. 176) et 
le tableau se fondent sur la q. 500 (ou il est 
question d'un gros oiseau); les var. provenant 
des deux autres q. (ou on désigne le piège a 
grive et, qqfs, le piège a moineau) figurent 
dans les notes. 

A.? 1. “trape: trap (v. la carte) || 2. *trap'lé*: 
traplè To 2 || 3. atrape: atrap (v. la carte). 

B.* 1. *cép', *cérp'...: sép (v. la carte) | 
sèp | sep Ph 45 | sep S 36; Ch 26; Th '2; Ni 19, 
20; Ma 39, 42; Ne 44 | sérp A 60; Mo 44 (ou 
sép). 

2. *r'cép' ...: rsép (v. la carte) | rsep Na 
135; Ph 79; D 36 | érsép Ni 39. 

C.5 'pas-de-loup': pa d lu To 13 (à ressorts; 

deux demi-cercles ouverts qui se referment), 
24, 27, 39, 48, 78 (pà ---) | --- lé/lu To 94. 

DS "pied-de-fer": pi t fèr No 2. 
E. *clipia, *cri-, “gri-...: klipya S 19 | 

kri-|gri- Ni 72 | kripyà Mo 44. 
FS “moit'li: mat/i Vi 46. 
G.? 'piége': pyés Mo 1 (137, spécial! pour 

grives; sinon 'attrape); D 94 (pour gros 
animaux), 96, 110, 132, 136; L 101; Ne '22, 
“23; Vi “21 | -Z Ne 26, 51 | pyés Mo 37, 79 (ou 
-e-) | -Z D 136 | pyés / -ès Vi 2, 18 | pyèz | -èz 
Ne 65 | pyès Vi 22, 25, 43, 47 | pyèz Ne 69 | 
Déi Ne 63; Vi 37 | pyès To 24 | pš To 94 | 
pis To 219, 

! Complément: en gén., "au cep'..., ‘au 
piège”, “a la trappe', ‘à l'attrape’, etc. Noter 
l'art. indéfini (‘à un piége' ...) à Na 101; Ph 6; 
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D 94, 136; B 4; — parfois le sens du compl' 
est propr' "dans le piège’: l. "en (té, to, tou, 
cf. ALW 2, c. 5) piège Ni 19 (moins souvent 
que "en le ~', "dans le m"), 20 (ou ‘en le —', 
‘dans le =), 39 (--- tin-èrsèp”), “102; D 15, 
123 (mais ‘à la trappe’); W 13, 30, 156, 63; H 
2, 21-37, ‘42, 49-67; L 1, 7, 29, 39-61, 85 (ou 
"au ^), 87, 94, 106, 114, 116; Ve 24, 31-34, 
37, 38, 40 (ou ‘au ^), 44 (ou ‘dans un ^), 47 
(mais ‘à la trappe'); My 2, 4, 6; Ma 12 (et "en 
la trappe"), 19, 42, 51, 53; B 2,”3, 5 (ou "en un 
="). 9, 11, '14, 15, 16, 21, 23- 28, 33; Ne 9-15, 
22, 23, 24-39, 43 (mais ‘à attrape’), 47-51, 
57 (id.), 60, 63, 69, 76; Vi 6, 8; ‘en le —' Ni 
19-20 (v. ‘en ="); "en un ^ (*é-n-on, *o-n-on) 
Ve 26, 35, 39, 42; My 3; Ma 3, 4; B 4 (ou *a- 
n-on ‘à un"), 5-7; 2. "dans un =`" (soit *divins 
on +, soit *dins on ~; v. vol. ult.) To 7 ("dans 
une trappe’); A 12-13 (id.); Ni 1, 6, '9, 11 (id., 
mais 'au cep"), 17-20, 80-93, 107, 112; Na 6, 
19, 20, 23, 30, 49, 59; W 3, 10, ‘39, 59, 66; H 
46, 69; L 2, 4, ‘32; Ve 44; Ma 2, 9, 40; B 11; 
Vi 27, 35 ("dans une bricole"), 37; ‘dans le ^^ 
Ni 19, 28; — noter enfin "avec une trappe’ W 
I (mais "au cep"). 

? Additions venant de la q. 501 (ou 137, si 
mentionné entre par.): "trappe' Ph 42 (137, en 
bois); H 1; L 43, 114 (pour rossignol); Ve 24 
(id.); My l; B 9; Ne 26; Vi 35 (et 137), 43 
(137); 'attrape' To 2 (137), 24 (fil de fer tourné 
avec des ressorts), 27; A 55 (et .137), 60 (tré- 
mille renversée qui sert de piège); Mo 1, 64 
(137); My 1. 

3: Dér. du précédent au moyen du double 
suff. *-el-eau'; comp. la finale à celle de 'cha- 
peau’ (ALW 1, c. LI). 

* Additions de la q. 501 (ou 137): 1. “cep”: 
sèp A 1, 7, 12, 13, 18,20; Mo 23, 37 (et 137), 
42; S 1; Ch 72; Ni 2, '5, 38 (et 137: sep), 72, 
90; Na 130; sérp A '10 (plutót pour rats et 
taupes), '52. Cette var. provient de *cép' 
(comp. *céple, FEW 2/1, 691b) ou de *érsèp; 
— 2. 'recep': rsép Ch 43; Na 22; D 94 (pour 
les petits oiseaux), 96, 110, 113; Ma 35; rsep 
Ph 33; érsèp Ni 11. — Noter *cép' al platéne 
Ph 86; *c. ké r'clape Ni 80. 

5 Addition de la q. 501 et 137: *pa-d'-lou 
To 28. 

€ Addition de la q. 137: 
--- fér To 2. 

*pi-d-fér To 6; 
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* Addition de la q. 501: *gripió A 60 (tre- 
buchet); Mo 41 (pour les grosses bétes). 
Expr.: *yésse pre ô ~, fig., Mo 44 (L. Dufr.). 
— La var. *clipia pourrait s'expliquer comme 
un dér. du rad. onom. klipp- (FEW 2/1, 
787b): comp. *cép' ké r'clape, a la n. 4; cepen- 
dant *cripia (dont *clipia peut étre altéré) et 
*gripia, -ô sont plutôt des formations au dé- 
part de 'gripper' saisir; ajouter ce dér. en 
-éllu sous FEW 16, 73b *gripan. 

8 L'utilisation de ce terme au sens ‘piège à 
oiseau' doit étre secondaire; v. en effet la 
définition du méme mot à Vi 47 et l'étymo- 
logie proposée (not. 176, sous 5°, et n. 27). 

? Toutes les q. sont ici confondues; le mot 
ne présentant guère d'intérèt, il n'a pas été 
porté sur la carte. 

!9 Types lexicaux ajoutés par les q. 501 et 
137: 1. *djibét: gibè Th 62 (137); “djib'lète: 
giblét Th 73 (137); "rudjiblète: rugiblèt Ne 33 
(501); *r'djibó: rgibó Ne 33 (501); Vi 22, 27; 
*r'djibeü: rdibé Vi 16. Précisions: rejet, piège 
à ressort et à nœud coulant qui prend la 
bécasse par le pied Ne 33; appareil couché qui 
se redresse, pour prendre chevreuils, sangliers, 
etc. Vi 16, 22; piège a chevreuil, sanglier .. . Vi 
27. Dér. en “-et', '-elette', '-ard', '-eur' de 
'(re)giber' sauter, rebondir, etc.; v. FEW 4, 
13la gib- ('giber' et dér.), 131b-132a (re); 
— 2. *clitchét (501): klicé W 1; H 1, 53; L 45; 
Ve 1, 26; B 5. Le sens est général! "trébuchet; 
à H 1, on définit le mot par ‘cage a fermeture 
automatique’. Sens attesté pour Verviers, FEW 
2/1 788a klit$-; — 3. “cap. ro [-o] To 37 
(501). Hi s'agit d'un piège “pou cardonètes 
[chardonnerets] èt térins. Autre attestation de 
ce mot et note explicative à la not. 183 CAGE, 
n. 7; — 4. *sére (f.): sér To 99. Déverbal 
'serre'; comp. les sens relevés FEW 11, 502b 
sérare; — 5. "quatre(-en)-chiffre" (501) kat 
Sif Ch 63 (trébuchet pour souris); --- à sif H 
1; (chiffre) quatre": (3if) kat Ni 1; sif kat Ch 
É V. not. 176, n. 9; — 6. *mazinguier : 
azégyé Ch ‘64 (piège à oiseau, espèce de 

tehe qiie), Littéral' "mésangier'; FEW 16, 
546b *meisinga (ou on ajoutera la mention 
W.); — v. encore qqs autres espéces de piéges 
à la not. 183 CAGE, n. 7. — Les rép. approxi- 
matives sont assez fréquentes: les témoins 
répondent parfois par un mot dont le sens est 
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"lacet ('lacs', ‘lacet’, "laceron'; 'bricole'; *ri- 
vét; *passéte; *mousséte, etc.), ou évoquent, 
souvent, à titre complémentaire, d'autres modes 
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de capture (le filet, les baguettes de glu). Ces 
réponses ont été transportées aux not. 180 à 
182. 

180. LACET (carte 95) 

Q. G. 502 «mettre des lacets pour tendre aux grives». 

x +D=Kk | OO 

Le simple */ès", tlas’, "lach (comp. afr. laz, 

frm. lacs) est bien conservé, surtout dans la 
moitié est et à l'extrème ouest. Au sud et à 
l'ouest, il subit la concurrence de ses dér. 
"lacet" et 'laceron'; a l'ouest (Hainaut et do- 
maine aclot), celle de *rivét. Comp. à NEUD 
COULANT (vol. ult.). 

En ADD., espèces de pièges à grive. 

A. 1.7 a. *lès’, ‘las’, *lach...: /és D 34, 46, 
58, 64, 81; W 1, '8, '9, 10, 13, 30, ‘36, ‘39, ‘42, 
'56, 66; H (mais les H 8, lès H 2); L...; Ve; 
Ma (mais fes Ma 42, '50); B 2-6, 7 (à Cier- 
reux; v. lis), 9, 12,714, 15, 16 (q. 1779), 21, 22, 
24, 28, 30 (ou lè), 33; Ne 9, 14-16 | lés W 35, 
63; H 2| lis B 7 (à Rogery et Bovigny) | les 
Ma 42, '50 | las Ch 33, "54, 61; Th 24, 53; Ni 

2-5 (q. 1779), 6, '9, 17-28, 45, 80, 85, 98, ‘102; 
Na; Ph sauf 6; Ar; D 7-30, 36-40, 58, 68-73, 
84-120, "129, 132, 136; W 3, 21, 59; My; Ne 4, 

11, 20, '22, '23, 24, 31, 32-39, 43-63, 76; Vi 8- 
27 | las To 6 | lag No 2; To 2, 7-24, 28, 39, 43, 
“Ti (-à-), 73, 99 (-à-); A '10, 12, ‘18; Mo 44 || 
b. *lés: /é B 11, 23, 27, 30 (ou lès). 

2.3 *lacét, -chèt ...: /asé Mo 23 (^ ta gri- 
ves); Ch 43, 63, '64, 72; Th 43 (-e), 46 (-e); Ni 
2, '5, 61, 72, 90, 93, 112; Ph 6, 15; D 81; Ne 
26, 51, 63-69; Vi 2, 6, 21, 37-43 | lase To 27; 
Mo 41 | -e To 1, 37, 94: A 60 | -& A 12 |-é A 
552.35. 

3. *laceron...: /asró Th 25, 43, 54, 62 (ou 
-a-), 72-82; Vi 27, ‘36, 46. 

Bi “rivèt...: rivè Mo 1, 9, 23 (~ “a la- 
pins), 41, 58; S 1, 10, 19, 29, 36, 37; Ch 4, 16, 
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26, 28; Th 72, 29; Ni 11 (ré-), 33, 36, 39, 107, 
112| -e S31; Th5|-2 A 2, 7, 28 | -ê To 58; A 
'10 | «-æ» A '13, 20 | -é Mo 17, 42. 

C.5 *colét, -é: kòlè Vi 47 | -é Mo 41. 
Dn *bricole: brikòl S 37; Th 5, 14, 29, 73; 

D 123; Vi “217. 

! Quelques compléments proviennent de la 
q. 137 «avec de la bourdaine, on fait des 
piéges pour les grives». Cependant, la q. 502 
visait précisément le noud coulant de crin 
pour prendre le gibier (surtout les oiseaux et 
en particulier les grives), c.-à-d. le lacet propr' 
dit, tandis que la q. 137 a recueilli un grand 
nombre de rép. signifiant ‘piège’ en général (v. 
not. 179) et quelques autres désignant précisé- 
ment la partie en bois du piège qui soutient le 
lacet (v. ADD.). Quelques lac. pour le t. ‘lacs’ 
ont été comblées grace à la q. 1779 «noud 
coulant» (v. vol. ult.). On n'indique pas, en 
général, les pts concernés. — On n'a pas 
obtenu de traduction de /acet à No 1, 3; To 
48, 58, 78; A 1, 37, 44, 50; Mo 37, 64, 79; S 6, 
13; Ch 27; Th 14; Ni !; Na 101; H 50; L 85; 
Ve 37; B 7, 16; Ne 57. Il y a plusieurs causes à 
ces lac. À l'ouest, on répond que la tenderie 
aux grives est rare Mo 23, ou ne se pratique 
pas To 48, 94; A 50; Mo 9, 20; S 6; Ch 27; Ni 
33. V. aussi not. 177-178, n. 1. (On ajoutera 
que plusieurs rép. 'rivet' (mot de l'o.) sont 
accompagnées de la précision: «pour liévres et 
lapins».) En d'autres pts, on fournit une rép. 
approximative: mots dont le sens est ‘piège’ 
(v. not. 179), ‘raquette du piège’ (v. ADD.), 
mots désignant là matiére qui constitue le 
lacet (“crin...: v. n. 7), mots référant à d'au- 
tres méthodes de capture (filet, glu: v. n. 7). 

? V. FEW 5, 180a laqueus et les diction- 
naires, qui confirment les formes de l'EH. — 
On orthographie */és', *las', lach, quoiqu'en 
certains pts, il y ait probabl' eu réinterpréta- 
tion en "lace! (déverbal de 'lacer', v. FEW 5, 
177b laqueare). Le domaine où se main- 
tiennent -s et -s finals est en effet anormale- 
ment étendu: v. “lès, sous b, et comp. BRAS 

(vol. ult.); par ailleurs, le mot est fem. à To 
43; Ne 32-39, 47, données que complètent les 
dictionnaires: fèm. dans Pirs., BALLE, BAL; 
comp. encore */ace, f., galon dont on borde 
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| certains vêtements Copp. et DEPR.-Nop. Le 
passage au fém. est récent, comme l'atteste la 
coexistence en certains pts de /as' (fém.) et 
‘courant /as^ nœud coulant (v. vol. ult.). 

3 FEW 5, 180b-181a ('lacet') et 181b (“lace- 
ron"). 

+ Ce t. lexical est plus larg" connu au sens 
‘nœud coulant’; v. vol. ult. (var. insignifian- 
tes). BAL, BALLE (2* entrée) et Sic. définissent 
le mot par ‘nœud coulant’, tandis que Corr. et 
DEPR.-NoP. donnent le sens ‘lacet’; le dernier 
mentionne le dér. *riv'ter prendre au *rivét, à 
distinguer de *riv'ter glisser, fróler, qui est 
antérieur à *rivét dans la chronologie de la 
formation des mots: de *riv'ter glisser, fróler 
derive *rivét noud coulant; spécial', noud 
coulant pour prendre le gibier, lacet, sur le- 
quel est formé *riv'ter prendre au lacet. — V. 
FEW 16, 729b, mnéerl. riven, et distinguer, 
dans CopP. et DEPR.-NoP., “rivèt nœud cou- 
lant de “rivèt (dér. de “river fixer, FEW 10, 
413b ripa). — Aux pts en italique dans le 
tableau, on précise «pour lièvres et lapins» 
(v. n. 1). 

“ FEW 2/2, 916a collum. — La forme 
montoise et BAL *colé représentent plutôt 
"coler'; le sens ‘lacet’ n'est pas sous FEW 2/2, 
893-4 collare, mais la filiation de sens ‘col- 
lier (de bétail) > ‘piège en forme de collier 
est bien attestée; v. ADD. 

5 +bricole est très largement connu (v. 
FEW 15/1, 286b *brihhil), mais apparait 
peu dans les q. 502 et 137, parce que ce type 
de lacet n'est pas adapté à la chasse aux 
grives; il s'agit en effet d'un lacet plus puis- 
sant, en général métallique (BAL, BALLE; sou- 
vent de cuivre PiRs.), utilisé plutót pour le 
petit gibier à poils: lapins et liévres (DL, 
BALLE, DEPR.-No».); id., chevreuil, éventuelle- 
ment animaux de proie et gibier à plumes 
(BAL) notamment le faisan (DFL). — La 
chasse au collet étant une pratique de bracon- 
nage, 'bricoler' et 'bricoleur' ont été donnés 
pour traduire braconner et braconnier; v. not. 
171 et 172. 

” Au lieu de mots signifiant ‘lacet’, on 
donne parfois un terme qui désigne la matière 
qui le constitue: terin To '71 (ou las”); terin 
d' kévó Mo 64. On précise en effet à B 7 que le 
lis" se fait avec “detis treüs crins di dj'vó. V. 
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aussi REM., Parler $155; — autre rép.: *fél Ni 
61. — Autres méthodes pour capturer les 
grives: 1° *glu No 3 (ivraie séchée enduite de 
glu et tiges croisées); *gwi Mo 37. V. not. 182; 
— *filét No 1; S 10. V. not. 181. 

ADD. Espèces de pièges a grives. 

Aem 
wi 

hee si — 
w 

tisi 

Gell 

Fig. 2-5. Piéges à grives (Ardenne): “moussète; “lamè ou 
+tchunole; “plòyeroti èt grive prise au *plóyeron. 

Arch, MVW 23161, 23501-3: cf. DFL, fig. 815-17. 
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La plupart des renseignements qui suivent 
proviennent de la q. 137 «avec de la bour- 
daine, on fait des pièges pour les grives», 
parce qu'on distingue les diverses espèces de 
pièges d'après la forme et la disposition de 
l'armature de bois qui soutient le lacet; qqs 
autres mentions ont été récoltées a la q. 502 
(base de la not. 180) et à la q. 504 «le tendeur 
et son attirail». — Les deux grandes catégo- 
ries de pièges sont les pièges à terre (A) et les 
pièges en hauteur (autres types). 

© REM., Parler $154 sv.; BAL $49. 

A." *mousséte: musèt D 58; L 66, 116; Ve 
38, 40; My 1, 4, 6; B 7, 22; Ne 43. 

Bi |. *ployan, -on, *plou-, *pli-: plòyd Ma 
53 | Ne 32 (504, var. plòya 137) | -ð H 46 | 
pluyã, Ne 76 (synon. *rakéte) | pliyä Ne 44. 

2. *ployéte, *plou-: plòyèt Ph 61; Ne '22, 
^23, 31, 43 (137, mais *ploriéte 502) | plu- Ni 
72. 

3. *ploy'réte, *ploriéte?, *próliéte? ...: plòy- 
rèt D 94, 110, 120, 132, 136; Ne 11, 69 | ply- 
Ne 4, '5 | plóryét Ar 2; Ne 14, 20, 24, 43 (v. 
*ployéte), 51 | pròlyèt Vi 8. 

4. *ploy'ron, *sploy'ran?: plòyrò Ma 43; B 
28; Ne 33 | splòyra. B 33. 

5. *ploy'rou, of... *plóy-, *pléy-, *pléy-... 
*plouriou?; *práy'lou?: plôyra Ph 45, 53; Ma 
39, 40 (var. plujo-), 46, 51; B 4, 16, 22, 24; 

Fig. 6. Tendeur plaçant le *plóyerou (Esneux, 1947). 
Arch. MVW 50052e. 
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Ne 9, 15, 16|-4 B 7,9, 11, 21; Ne 16 (var. -u) 
| -œl Th 72 | plòyru Na 84, 130; D 25, 30, 34, 
64; H 37, 38, 45, 68; Ve 32, 35; Ma 2-4 | -u H 
“42, 50, 67; L 106-116; Ve 37-39, 44; Ma 9, 12 
| pluyræl Ph 79 | pléyras Na 1, 19, 59, 79, 99, 
101, 116, 127, 129, 135; D 7, 36 | plèy- Ph 16 | 
pluryu Ma 36 | -& Ve 41, 42; Ma 19, 20, 24, 
29, 42 | präylu (?) Ch 61. 

C.* *rakéte: rakèt Ne 39 (tayu l' bwa d' ^ 
q. 137), 47, 60, 63, 76 (ou *plouyan). 

ge YÈ jg 

Fig. 7. Tendeur relevant la *& (g)nóle (Stavelot). 
Archives MVW 25810. 

D.S *canole, *c(u)nole, -gnóle, “tch(u)-...: 
kanòl A 60 | knòl Ve 40 (Challes, mais -ñ6/ 
Lod.) | kñal Ve 40 (Lod.), 44 (ou è-) | ènòl B 5 
| éñol Ve 44 | ènòl Ve 37 (var. chòl), 39 | egal 
Ve 37. 
Er *lamé...: lamè Ve 1 | -e Ve 32 (var. -è). 
F.” +bòkè...: bôkë B 6, 7 | beke Ve 34. 
G." “tchapèle...: Capèl Na 109; Vi '36 | ka- 

Th 14. 
H? *pindant: pédà B 22. 
LS “balance: balâs D 36. 
J.19 *tédon: rèdò À 7. 
K.* *fourkéte: farkèt To ‘71 ("=> de noi- 

sier’). 
L. “broke: brok Ch 63; Ve 40. 
M *bwés d' las’: bwè d las Ne 4913. 

! Renseignements relevés par PEH: pièges 
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à terre Ve 38; B 22; Ne 43; à qqs cm du sol 
My 1; petits piquets plantés en terre et armés 
d'un */is' (lacet) B 7; pièges que l'on place a 
même le sol, au milieu d'un petit espace que 
l'on a débarrassé des feuilles et autres débris, 
afin de laisser apparaître la terre, qui semble 
alors fraichement remuée et où les grives 
aiment à picorer Ve 40 (Lod., C. Deleclos); — 

pièges à *piétris perdrix My 6; pièges à faisans 
faits de fil très fin D 58; pièges a deux “crins 
pour certains oiseaux B 2, "3; — autre explica- 
tion, difficile a comprendre, a moins qu'on ne 
considère que “m. y a le sens de ‘lacet’: ton fèt 
dès plòy'rotis po mète dès moussètes po haper 
lès tchápin.nes L 116. V. aussi DL “moussète 
(G, F) lacet posé à terre, synon. *bricole 
(v. toutefois le sens de “bricole, ci-dessus, 
n. 6), Scius id. lacs, nœud coulant pour gibier, 
REM., Gloss. et REM., Parler id. piège à 
prendre les grives et les précisions: la “m. se 
place à terre; le lacet (*crin) est inséré dans le 
“passon baguette fichée dans le sol [FEW 8, 
97b paxillus]; les “hanemints, branches de 
genêt ou de bouleau piquées sur les côtés [de 
'hayonner', FEW 16, 114b *hagja], forcent 
la grive à passer la téte dans le lacet. — Le 
mot est dér. de "mucier': *moussi, -i (FEW 
6/3, 194b *mukyare) au sens 'se fourrer, 
se glisser. — Autres mots qui paraissent 
désigner la méme sorte de piège: 1° *passéte D 
136; Ne 51, récolté à la q. 501 sans précision 
de sens. Dér. en -itta de 'passer'; comp. 
FEW 7, 716a *passare: Metz pesa, m., 
['passet] trou qui sert de passage dans 
une haie (l'un des sens du liég. *mousséte); 
2° *boute-a-có Vi'21, accompagné de l'explica- 
tion «placé à terre, dans les *rüyes ['rues']». 
Littéral' "boute-en-col'; ajouter le t. FEW 
15/1, 226b ou 227a bòtan. 

? Précisions recueillies par l'EH (parfois 
accompagnées de croquis): 1* branchette de 
n'importe quelle espéce qu'on plie sur l'arbre 
pour en faire la raquette du piège à grive B 4; 
branche d'arbre qu'on replie dans le tronc 
sans la couper B 11; — 2° branche pliée et 
fixée au tronc de l'arbre par une double inci- 
sion D 34, 36, 110; Ve 32, 37, 39, 44; B 7, 9, 
22, 24; Vi 8. On ajoute que le *p. est défendu 
D 36, parce qu'il demande une double incision 
Ve 32. Pour le sens à L 116, v. la note 
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précédente. On comparera aux explications 
des dictionnaires, qui ne mentionnent que le 
sens 2°: DL ‘*plôyeroë (Esneux, Sprimont, 
etc.) baguette ployée, servant notamment a 
suspendre le lacet pour tendre aux grives: on 
insère les deux bouts du *p. dans le tronc d'un 
arbre; REM., Gloss. et Parler *plóyeroü ten- 
delle, petite baguette «ployée» en demi-cercle 
dont les deux bouts sont insérés dans un arbre 
gráce à un instrument appelé *machine. Le 
lacet s'insére dans la baguette; PiRs. *pléyerou 
baguette de *nwäre broke bourdaine, ployée 
en forme d'arc, employée par les tendeurs de 
grives pour insérer le */acét de crin, taillee en 
biseau aux deux bouts et introduite dans 
l'écorce d'un arbre; HAUST, Chestr. (d'après 
DASN.) *ployerou raquette du lacet à grive... 
Ajouter Mass. *ployéte tige de bois pliée dont 
les deux bouts s'insérent dans l'écorce d'un 
arbre pour construire une tendelle. — Dër. en 
"-on' (sur ce suff, v. not. 44 TAUPE, n. 3), 
'-ette', “-erette', “-eron', '-ereuil' de ‘plier’; 
v. FEW 9, 70a, ou il manque les t. en 
Toni, "erette au sens ‘baguette ployée pour 
tendre aux oiseaux'. Autres sens de ces mots: 
““ployon,, de la faux’ (ALW 9, not. 150); 
'demi-cercles formant la bordure d'un jardin’ 
D 46 (ou la forme est *plóy rou). — Autre 
nom de ce piège: *baguète Th 24. V. en effet 
BAL: «les deux bouts de la +b. sont insérés 
entre l'écorce et le bois d'un tronc». 

3 Alterations: 1° par métathèse, pl-yr- > 
pl-ry- ou pr-ly-: 2? par adjonction d'un s- à 
l'initiale (phénomène fréquent dans cette ré- 
gion, peut-être dû à l'influence des verbes en 
'es-*). 

* FEW 19, 144a ràha: 'raquette' piege à 
oiseau. 

“ Précisions données par les tém.: cette 
espèce de piége (la seule qu'on fasse avec la 
bourdaine, mais aussi avec le coudre ou le 
sorbier) est formée d'une baguette repliée en 
sigma à laquelle on attache le *crin et les baies 
de sorbier Ve 40 (Lod., C. Deleclos); un cro- 
quis montre qu'il s'agit de la méme sorte de 
piège à Ve 37, 39, 44. V. encore REM., Gloss. et 
Parler * tch'nole (description analogue à celle 
de Ve 40); le piége se fixe à un tronc ou se 
suspend à une branche, ainsi que REM., Porte- 

* + 

seaux 114: le sens ‘piège à grive fait d'une 
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baguette ployée en ovale’ dérive du sens ‘col- 
lier de bois fait d'une baguette de chêne ou 
d’une éclisse de coudrier servant à attacher ou 
conduire les bovidés". Ajouter le sens ‘piège à 
grive’ FEW 2/1, 215a *cannabula. 

6 A Ve 32, on précise que le piège dont il 
s'agit est du méme t. que la 'canole' (baguette 
ployée dont un des bouts est inséré dans 
l'autre). V. REM, Porte-seaux 122: le sens 
‘piège à grive ...' découle, comme pour 'canole', 
du sens ‘collier de bétail. Ajouter le sens 
‘piège à grive’ FEW 5, 141a lamina (sous d). 

" A B 9, un croquis illustre un t. de piège 
analogue à la 'canole! et au "lameau', mais à 
Ve 34, on donne le mot comme synon. du liég. 
*plóy'rou [7]. Le mot est un dér. en '-eau' de 
"bauc'; v. REM., Porte-seaux 166 et 174, n. 2 et 
ajouter le sens FEW 15/1, 85a, frq. *baug: le 
sens ‘piège à grive’ découle comme dans les 
deux cas précédents du sens ‘collier’, à moins 
qu'il ne dérive du sens "hart que le mot 
semble avoir connu; à Ve 32, en effet, le “bò 
[= simple 'bauc'] désigne «une grande et 
grosse raquette [de type +lamé] ou on enfile les 
petites raquettes afin de les porter aisément». 

Fig. 8. Tendeur aux grives portant le panier et un grand cercle 
(*bó) maintenant les lacets (Jalhay, 1947). 

Arch. MYW 499382. 

— Autre nom de cette sorte de piége: “pipe 
Ch 63. V. en effet la description de BAL pour 
*pipe à Th 24 (à qqs km de Ch 63), qui 
reprend mot pour mot la définition donnée 



384 

par REM. pour “tch'nole. En outre, un croquis 
effectué d'après le témoignage recueilli a Ch 
63 illustre un piège assez analogue a la 
'canole', fiché dans le tronc d'un arbre; par 
ailleurs le témoin oppose la “pipe à la “broke 
(v. ci-dessous). Le t. *pipète recueilli à Ph 86 
avec l'explication «l'oiseau se pose dessus» 
désigne sans doute la même réalité que le mot 
“pipe. 

8 Pas de précision quant au sens. 
? Les deux mots font référence à un piège 

suspendu; ce sens est inc. de FEW 8, 174a 
pendére et 1, 362b bilanx. 

19 Ajouter ce dér. de 'tendre' au sens 'pla- 
cer un piége' sous FEW 13/1, 200a téndére, 
ou figurent déjà d'autres dér. nominaux comme 
'tendelle', etc. 

1 Propr! "petite fourche’. Comp., sous FEW 
3, 888a fürca, ‘fourchette’ petite fourche de 
bois qui sert, dans la chasse aux alouettes, à 
maintenir en place les collets en crin. 

12 Littéral' "broche". L'instrument est décrit 
par le tèm. de Ve 40 (C. Deleclos): les "br. 
sont faites avec un petit morceau de bois de 5- 
6 cm. env. que l'on pousse dans une encoche 
faite au tronc de l'arbuste. On y pend des pois 
de sorbier, et au-dessous, on place un lacet 
fixé de la même façon: à Ch 63, on dit de 
méme que la *br. est une branchette où l'oi- 
seau se pose. Ajouter le sens FEW 1, 546a 
broccus et v. REM., Parler. 

13 V, encore les sens particuliers de “laye et 
*ayis' (ci-dessous). — Le bois utilisé pour 
confectionner les piéges est souvent la bour- 
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daine, lorsqu'il faut un bois souple (piège du 
type *plóyerou ou du type 'canole"), mais on 
utilise aussi beaucoup d'autres essences: cou- 
drier, osier, fusain, sorbier, érable, aune, 
charme, chéne ... Les rép. à la q. 137 «avec de 
la bourdaine ---» seront commentées dans le 
vol. consacre aux plantes. — Les sentiers de 
tenderie ( = succession de lacets) sont dénom- 

| més: 1° "laie': lék Ve 34; lòk Ve 32. Pour ces 
formes, v. vol. ult. (not. LIMITE D'UNE COUPE 
DE BOIS). A D 110, on définit */aye par '[piege] 
à terre', et on le dit synon. du liég. *mousséte; 
à D 113 les tayis', mot qui parait corres- 
pondre à 'hay-is' (comp. 'hayonnement,, n. 1) 
et qui semble apparenté à ‘laie’ (v. vol. ult.) est 
défini par ‘bois qui tient le las”. Il s'agit sans 
doute, dans les deux cas, d'un sens dér. du 
sens primitif 'sentier'. Faire les sentiers se dit 
*chéyi Na 116. Sur ce mot, v. vol. ult. (not. 
DÉLIMITER UNE COUPE DE BOIS); — 2? 'pas- 
seau (de lacs)' (littéral' 'sentier'): pazé B 7; 
pazé Ma 35. V. aussi REM., Parler; — 3° “vote 
(de lacs: vóy Na 135; vóy Ve 8; — 4° trot'- 
live B 7: litt! 'routelée'. V. aussi REM., Parler 
*rot'lée; *roteñ Ma 35: litt 'routoir'; = 
59 'tenderie': tëdrèy B 7; -iy Na 116; tädriy Vi 
18; za- Vi 2. Autre sens de ce mot: ‘action de 
tendre’. V. not. 177. — Les phases de la 
tenderie sont énumérées à Na 116 (ou on 
capture les grives avec des *pléy rous): *chéyi 
[tracer les sentiers]; *éfilé [insérer le *crin]; 
*tinde [poser les lacs]; *amorcé [mettre l'ap- 
pát]; *r'couru, r'bate li tindriye [visiter la ten- 
derie]. 

181. FILETS (de tenderie) 

Q. G. 503 «mettre des filets pour tendre aux oiseaux»'. 

Le tableau général donne les formes corres- 
pondant à “filé, -et'?; elles valent aussi pour 
FILET (de péche) (not. 194). 

En ADD. ont été rassemblés les éléments 
relevés par l'EH au sujet des filets de tenderie: 
espèces de filets (a) et parties d'un filet (f). 

€ FEW 3, 537ab filum. 

L *filé(t), -e(t)....: filé, -é To 99; S 10 (var. 
-è); Th 25 (var. -é); Ch 4, 33, 61; Th 25 (var. 
-è), 46; Ni 33, 39, 112 (var. Ai: Na 79-99, 107, 

109, 116; D 30 (var. A 64, 84 (505, var. éi: 
W 21; H 1, 26, 37 (var. =è), '42, 69; B 21; Ne 
57; Vi 37,38 | fi- Na 22 | fé- Na 30, 59; W 3| 
fë- Ni 11 (2051, var. -è) | Jë- Ni 6, 9, 17, 26, 
45, 80; Na 6 | -é" Ni 28 | filé Ma 42 | -éj-e To 
78 | -ë To 94 (var. -é) | -e To 1, 13 (var. -è), 24, 
48, 58, 94; A '10; Mo 9; S 6, 13 (var. -è), 19, 
31; Th 5, 14, 43-54 (var. -e), 73, 82; Ne '22, 
'23 || *fileü(t), -eu(t) ...: filé To ‘71; A 37, 55; 
Mo 17, 44 | -& To 73 (2051, var. -é) | -é A 11 
«-a», te» A '13, 18 | -è A 2, 12, 28 | -& A 



52 || *filé(t) ...: filè No 1; To 6, 7, 73 (var. -&), 
94 (2051, var. ei Mo 1, 20, 37, 41, 42, 64; S 
10 (2051, var. -é), 13 (2051, var. -e), 29, 36, 37; 
Ch 16-28, 43, 63, ‘64, 72; Th 72, 24, 25 (2051, 
var. -é), 43-54 (2051, var. ei, 62-72; Ni 1, 90, 
107, 112 (var. -é); Na 44, 49, 69, 101, 112, 127, 
129, 130, 135; Ph 6, 15, 33, 37, 42, 45, 54-81, 
84, 86; Ar; D 7-25, 30 (2051, var. -é), 36-58, 
64, 84 (var. -é), 94, 101-120, 223: W 1, 13, 739, 
'56; H 8, ‘39, 46, 49, 53, 67; L 2, 14, 35, 61, 
116; Ve 40, 47; My 1; Ma 1, 2, 20, 24, 29, 35, 
39, 40, 43, 46: B 4-7, 11, 22-30; Ne 16-26, 33- 
43, 49, 63-69, 76; Vi 2, 16, 18, ‘21, 25, 35, 46 | 
«filet» To 37, 39 | filè/fè- Ni 36, 38; W 59 | fi- 
Na 1, 19,20, 23; Ph 16, 53; H 37 (var. -é); Vi 
43 | fé- H 2, 21, 27,728, 38 | fi-/fè- Ni 93 | fé-/ 
fë- Ni 85 | fü-/fé- Ni 20 | fé- Ni 11 (var. -é) | 
fê- Ni 19, 61 | filèj-e Ne 44 | -€ D 132 | -e (-&} 
A 7 | -éy Vi 27 | -ey Vi 22 | -ay W 63 (var. fè-) | 
-àj-éj-é, No 2 | -é, To 2. 

IL. +fi(y)è(t) ...: fiyè Ma 51; Ne 9 | fyè B 28 
| fyé Ne 113. 

! Qqs compl!" viennent de la q. 504 «le 
tendeur et son attirail». On a compare les rép. 
obtenues avec celles de la q. 2051 «filet de 
péche (differentes espéces)». Lorsque le mot 
n'apparaît que dans cette dernière q., le pt 
figure en italique dans le tableau. 

? D'après FEW 3, 537, "filer est issu, par 
changement de suff., de 'filé', part. passe subs- 
tantivé de 'filer. Dans les faits, il est difficile 
de distinguer partout les formes qui se ratta- 
chent à 'fil-e! (-é --- -ê --- -à; v. ALW 2, not. 
76, a) de celles qui se rattachent à "fil-et' (-é 
--- -È --- -6), ce qui explique la présentation 
du tableau. 

3 Ajouter "harnais! (ADD. a, 19), qui en 
certains pts possède le sens général de ‘filet’. 
— Verbe utilisé pour traduire mettre (des 
filets): "mettre" en gén., mais: 1° "monter W 
“56 (ou 'mettre); H 49; 2° *poser A ‘18 
(«-e»); Vi 37; 3° *bouter Na 6; 4? *stinde Ph 
42 (ou mettre”); 5° “tinki, er téki Ni 17; 
Na 30; tè"ké Ve 1. FEW 13/1, 201b *téndi- 
care. Les pts ou on a obtenu une réponse du 
t. "tendre des filets’ (emploi transitif de "tendre", 
à distinguer de ‘tendre (aux oiseaux))), figu- 
rent à la not. 177-178, n. 1, sous 1°; en qqs 
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autres pts, on répond par 'tendre au(x) filet(s), 
au *hérna, au *rihé ...' (formes aux not. 177- 
178) To 48, 58, '71; Mo 9, 17, 64; Ch 61, '64 
(et "tendre aux oiseaux"); Ni 107; Na 22, 79, 
84 (“pour prendre ---”), 116 (“pour tendre ---'), 
129 (id.) 135; D 25, 94, 120 (dans 't. aux 
oiseaux au filet"); H 37; Ve 32; Ma 2, 19. 

ADD.! a. Espéces de filets. 
1° Filet à une nappe utilisé pour la tenderie 

aux alouettes; c'est le filet le plus simple et le 
plus grand (25 à 45 m de long et jusqu'à 3 m 
de haut). *firt-djus, *firt-, *virdju?: firgu W '8, 
'9: L 19, 87, 114; -é H ‘42; firgu Ve 32; vir- 
Ve 6. 

Fig. 9. Vue aérienne d'un *firt-djus (filet à une seule «nappe»): 
A, “li boürson; B. *li plantchéte; C. “li cábe; D. “li pikèt; E. “li 

creüh làde; F. “li hétchant. 
KAYE L 352 (dessin de l'auteur). 

2° Filet à deux nappes placées parallèlement 
dans le sens de la longueur; un dispositif 
permet de refermer les deux nappes l'une sur 
l'autre. La longueur des nappes varie entre 7 
et 8 m, leur hauteur entre 1,5 et 2 m. C'est le 
filet le plus commun. *(h)érna, *(h)ar-? ...: 
hérna W '8, '9, '42, 66; H 1, 50, 67; L 1-29, 
^32, 39-87, 101-116; Ve 1-39, 41, 44, 47; My 2- 
4; Ma 3-9, 19, 20; B 2-5; har- Ve 42; Vi 16; 
êr- Na 109; ar- To 7; ar- To 27, 37; - No 3. 

3° Filet à une nappe, de petite taille (4 à 5 m 
de long et 70-80 cm de hauteur de piquet), 
utilisé pour tendre dans les jardins et les bois, 
ou en fraude. *rihé, *ri-* ...: ritè H 67, 68; L 
113-116; Ve 6, 40, 41 (ou rit); -£ Ve 37, 39, 
44; rihé Ve 26; -é Ve 24; -e Ve 31, 32, 34; -yë 
B 2, "37. 
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Fig. 10. Vue aérienne d'un *hérma (filet à deux «nappes») 

actionné par un tendeur dans sa *houbéte: A. “prumire 
pèce (celle qui «part». la première); B. *deÿzinme pèce; 
CCCC. *boüssons; DDDD. *plantchètes; EEEE, “pès; F. “pas 
di dri; G. “houbèté ou *barake; H. *credh'leüre dé sétchant; 
1. *sétchant; J, *tindel tenant le “sètchani par le “bwès dé 

sètchant (v. aussi fig. 12); K. “mowes; L. apèles. 
Arch. MVW 21166; cf. DL, fig. 340. 

B. Parties du filet", 
1° Les nappes: il y en a une ou deux selon le 

type de filet. a. *péce": pès W '8, '9; L 19, '32; 

Ve 24; b. *gordéne? ...: «gordenne» My 1; -èn 
Ve 40; c. *boüsse?: büs L 7. 
2 Les tiges de fer’? auxquelles est fixé le 

filet, grace au cable. a. *boü(r)son!! ...: büs 
W 1; L 19, 32, 114; B 2, 3; -ő Ve 6; -ó Ve 26; 
bürsó W 66; L 45, 87; -ó" L 61; bursô L 39; 
b. *poncon'?: pòsò B 2-3 (deux par filet); 
c. ‘barre de fer'!?: bar dé fèr To 24 (pu mir él 
file); c. "fourche de bois'!?: fòt di bwè Na 127 
||. d. tèsse'!3: és Na 116. 

Ze Les «planchettes», enfoncées dans le sol 

et percées en leur sommet d'un trou dans 
lequel s'insère la tige. *plantchéte...: plâcèt L 
19, 39, 87, 114; My 1; pla”. Ve 26; pló- W 1. 

4* Les piquets, enfonces dans le sol et rete- 
nant le cáble qui soutient le filet (et la corde 
servant à fermer le filet, s'il s'agit d'un filet à 
une seule nappe). a. "pikèt: piké Na 116 (^ 
d atac);; W 1; L 19, 87, 114: Ve 26 (~ d 
Cés!*); B 2, 3; b. *pá!*5: pa Ve 40. 

5? Le ressort qui tend le cable. *r'sórt: rsór 
L 87. 

6* Les crochets servant à fixer le filet au 

sol. a. *eroc': krók L 114; *crotchèt: kròcè L 

87; b. *avét!?: avè Na 116. 

7? Les cordes servant à fermer le filet (v. 

ci-dessous, fig. 17). a.'" “tirant...: tirà L '32, 

114; -à, Ve 26; -à Ve 6; -0 W 1; *tirace: tiras 

L 19 (“po sétchi); b. *hétcheü'*: hècg L 45; 

c. tcwède, tcwade: kwèt W 1; Ve 40; kwat Ni 

28; d. "ficelle": fisèl To 24 (“pou satchi, '! 
filet); e. *ereühé!*: kréhè Ve 26. 

! Les rép. proviennent de la q. 503, ainsi 
que de la q. 504 «le tendeur et son attirail». 

On n'indique pas leur origine. — Les notes ne 

font que commenter brièvement les mots; 
pour plus de détails sur les espèces de filets, 

leurs parties et leur utilisation, v. M. KAYE, 

EMW 14, 1978-1979, 347-366 [= Kaye I] et 
EMW 15, 1980-1981, 48-71 [= Kaye H]. 

2 V. Kaye I, 347 sv. (parties d'un *firt-djus) 
et II, 54-58. — Précisions fournies par les 
tém.: (nombre de nappes) *ine seüle péce W 
‘8, '9, une «pièce» L 114, mais deux «pièces», 

*ki r'clape [sujet sing.: filet] H '42; — (gran- 
deur) grand H '42; L 87, le plus long L 114; 
— (oiseaux capturés) "po lès-alòyes L 19, “po 
haper lès-arwètes W '8, '9, pour les alouettes L 
114, mais pour les *tchápin.nes [grives] L 87; 
— (méthode) pour «tendre au vent» Ve 6: 

parce que la tenderie au *firt-djus «demande 
un vent assez violent [...] qui aide à +fé bahi 
lés-ouhés [littéral' “faire baisser’ faire voler au 
ras du sol] et [..:.] à rabattre le *firt-djus» 
KAYE H, 55; c'est à la méme technique que se 
rapporte l'expression “tinde a l' rizáde, sins 
háye L 7 (ou le filet est dénommé *Aérna as- 

älowètes: v. la note suivante). V. DL “rizer 
(F; Heure-le-Romain [L 14]) frôler, effleurer: 
*l'álouwéte rise li tére, éle passe al rizáde et 
comp. Kave H, 55 “a razáde. — Pour *firi- 
djus, propr! “frappe-bas' (parce que le filet, en 
se rabattant, plaque les oiseaux au sol), v. DL 

et FEW 3, 466b ferire (à distinguer de wall. 

férlongue [lire: fér-], qui est malm. et dont le 
sens est 'fronde', cf. GRANDG. II, 525). 

3 V, Kaye I, 352-356. — Précisions re- 
levées par l'EH: (nombre de nappes) *a deüs 
pòrtiyes W “8, '9, à deux «pièces» qui se 
rejoignent L 114; — (grandeur) grand filet 
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(souvent par comparaison avec le type 3°) Ve 
31, 37; B 2, ‘3, 4 (trés grand), mais petit filet 
(par comparaison avec 3°) H 67, filet de 1,5 m 
ou 2 m No 3; — (oiseaux capturés) “po haper 
lès péssons, lès djádrénes, etc. W '8, '9, pour les 
petits oiseaux Ve 24. — Littéral' harnais’; v. 
FEW 16, 203ab *hernest, et comp. le sens 
der. 'attirail du tendeur’ (not. 184, B). V. aussi 
'harnais' filet de péche (not. 194, n. 1). — H 
arrive que le mot ne désigne pas un filet 
déterminé, mais ait le sens général de ‘filet’; 
on distingue alors plusieurs espéces de 'har- 
nais' (= *A.): 1° *h. ol hàye Ve 24 (“one pèce 
[sur les deux] ki fèt boüsse, litteral' ‘qui fait 
bourse', c.-à-d. qui n'est pas tendue, pour 
envelopper la haie); *h. a l kaye L 19 (“po lès 
tchèrdins, sizèts, gorés, péssons). Le 'h. à la 
haie' correspond au filet décrit sous 2°: le 
tendeur plante en effet une haie contre une des 
deux nappes du filet (celle qui n'est pas 
tendue), appelée pour cette raison *péce à 
l' háye (v. ADD, B); — 2° +h. as p'tits-oühés L 
7 (*eune botisse ét eune plate péce, littéral' "une 
bourse et une plate piéce', une nappe tendue, 
l'autre non); c'est le méme filet que le précé- 
dent; — 3° +h. ás-álowétes L 7 (seul! teune 
plate péce); c'est un filet semblable à celui qui 
est décrit sous 1*: v. la note précedente pour 
son utilisation; — 4? “plat h. Ve 24 désigne un 
filet du type 1°; — 5° th. a l' corote L 113 est 
donné comme un synon. de rihé: l'appellation 
ta l' corote, propr' ‘à la rigole’, s'explique par 
le fait que le tendeur creuse fréqu' une rigole 
dans laquelle il dépose le filet roulé pour le 
cacher (v. KAYE II, 51); — 6° +h. a l’ róye L 
101, propr' 'au sillon', doit étre synon. du 
précédent. 

* V. Kaye II, 50-54. — Précisions fournies 
par les tém.: (taille) petit filet (souvent par 
comparaison avec le "harnais"; v. la note pré- 
cédente); — (nombre de nappes) *simpe filèt a 
one gordène ki n' ruclape ku d'on costé Ve 40, 
filet simple Ve 26, 44, à une «pièce» L 114; — 
(oiseaux capturés) “po tchèrdès èt sizés Ve 6, 
pour bouvreuils et chardonnerets L 114. — V. 
DL, FEW 10, 330a rête, et comp. le sens 
‘filet de pêche’ du simple et du dér. (not. 194, 
sous 7°). V. aussi la note suivante. — Le *rihé, 
"rt est fréqu' utilisé pour «tendre à l'eau», 
espèce de tenderie qui convient particulièr' 
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pour capturer les tarins: le filet est placé près 
d'une source ou d'un ruisseau oü les tarins 
vont se désaltérer, ou bien le tendeur installe, 
dans le champ d'action du filet, un bac rempli 
d'eau (v. KAYE H, 5). C'est à ce type de 
tenderie que réfèrent: 1° *tinde à poté L 116: 
v. DL “poté flaque; 2° +t. a l'abeüre Ve 32: v. 
DL *abeüre boisson, breuvage d'un animal 
(surtout oiseau); 3° *1. ô richot ou ta l cam- 
pagne Na 109: v. Pirs. *richo petit ruisseau. 

“ Aj. *reüse W '42, fourni sans définition, 
à comp. avec DL *reüse, synon. *cou-d'-bo- 
nét ou *cou-d'-tchapé, *cabonéte (F) filet 
attaché sur un fond de chapeau pour trans- 
porter les oiseaux en vie (v. ci-dessous, fig. 12). 
V. FEW 10, 329b réie et ajouter le second t. 
FEW 2/2, 1515b cülus. Autre mention de 
*cabonéte: v. ALW 5, not. 101 BONNETS. 

* V. KAYE I, 347-352 (description d'un filet 
à une nappe, le *firi-djus) et DL, s.v. *hérna 
(description de ce filet, à deux nappes). 

7 FEW 8, 338a: mfr. pièce de reiz pan de 
filet (1390, Lac) et mentions dialectales aux- 
quelles on ajoutera les formes w.; le mot 
"piéce' est usité dans ce sens en fr. rég.: v. la 
description des filets dans les n. 2-4. — On 
distingue: la *péce a l’ hóye Ve 26, littéral' 
‘pièce à la haie’, et la "plate pèce L 7; Ve 26. 
Pour le sens, v. n. 3. 

* Littéral' 'courtine', dont le sens originel 
est 'rideau' (ALW 4, not. 39, qui donne une 
forme *gordéne pour My 1). Porter les formes 
w. prés de frm. courtine filets tendus autour de 
piquets fixés dans le sable, FEW 2/2, 1237a 
cortina. 

? Littéral' ‘bourse’, qui s'applique à la 
nappe non tendue du “hèrna (comp. *péce ki 
fèt b. Ve 24); c'est donc l'équivalent de la 
*péce a l' hóye de Ve 26 (v. n. 3 et 6). 

19 Elles étaient autrefois en bois (d'ou c); la 
partie supérieure de ces tiges est entaillée (d'ou, 
sans doute, l'appellation 'fourche"); c'est dans 
l'entaille que se loge le cable (KAYE I, 348). 

11 V. DL *boüsson chacune des quatre bar- 
res (J.H. pensant à un filet de type “hèrna; 
deux pour les deux autres sortes de filets 
décrits sous a] servant à tendre le filet de 
l'oiseleur. FEW 15/2, 13a, frq. *bultjo. 

12 Littéral' "poingon', dont le sens n'a pas 
été précisé par le témoin. 
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15 V. PRs., s.v. filé, et ajouter le sens FEW 
11, la S. 

14 Littéral! ‘piquet de tète'; comp. *pá di 
dri ("pal de derriére") sur la fig. 10. 

15 V. ci-dessus, fig. 10; FEW 7, 524a-525a 
palus, -i. 

16 Comp. les sens relevés par FEW 16, 
111a “haf. 

17 V. FEW 6/1, 399b martyrium (fti- 
rant") et comp. les sens notés pour 'tirace' 
(-asse), ibid. 402a. 

18 Dér. en '-oir" de *hétchi tirer, var. de 
“hièrtchi, *hér-, FEW 4, 433a *hirpicare. 
Mention du verbe à la not. 16 DÉNICHER, B, 9. 
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— Comp. KAYE I, 352 “hètchant et ajouter 
DL *sétchant, de *sètchi tirer. 

18 Littéral! "croiseau". Il s'agit de la corde 
fixée aux *boü(r)sons (type non relevé à Ve 26) 
antérieurs des deux nappes, dans le cas du 
*hérna, à un *b. et à un piquet, dans le cas 

d'un filet à une nappe; c'est à cette première 
corde qu'est attachée la corde sur laquelle tire 
le tendeur (le “tirant, la *tirace, le *hétcheü, 

-ani ...). = Comp., ci-dessus, fig. 10, *creüh- 

‘leûre dè sétchant ('croiselure") et Kaye I, 351- 

352 *creüh leüre, *creüh'láde ('croiselade") ou 

+travèrse. — V. les sens enregistrés par FEW 
2/2, 1378b crüx. 

182. GLU (carte 96) 

Q. G. 1797 «de la glu (pour prendre les oiseaux)». 

Se 
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GLU 

"série 

*glou; *aglou (Vi 36} 

*glu 

*elü 

*glá (rikoet A7 
*ghwt, *gwi 

*harpi 

L'est appelle la glu par le mot * vérdjale, qui 
a d'abord désigné les gluaux avant de s'appli- 

quer à la substance dont ils sont enduits. 

Ailleurs, on reléve 'glu', souvent masc. Noter 

la forme *glou (o.-namurois et un pt gaum.) et 

LONE 

sa var. *aglou (un pt gaum.); les formes diph- 

tonguées *glwi, "ent du Tournaisis. 

A.t *vérdjale ...: vérgal en gén. (v. la carte) | 
! ver- Ni 19, 20. 
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B.? Ï. a. *glou...: glu Ch 33, 43-72; Th 5, 
24; Ni 107, 112; Na 44, 69, 107 (E. Wartique, 
mais g/u L. Verhulst), 109; Ph 6, 15, 33, 42, 
'49, 53, 61, 81, 84; D 36, 38, 68, 94; Vi 13 (ou 
glu) | glas Ph 16 || b. *aglou?: agla Vi '36 ("dè 
le). 

II. *glu, “glè... *glâ: glu passim (v. la 
carte) | gli Na 1, 22, 23, 79; D 123 | glé Ni 11, 
26, 36, 39, 61, 80, 93; Na 6, 59, 112; Ne 31, 32 
| gli Mo 1-17, 23, 58; S 1, 29; Th 2; Ni 1; Ne 
43; Vi 18 | glujglü S 36, 37 | glü To 2, 7; S 19; 
Ch 16, 27; Th 14; Ni 72; Ne 44, 47 (J.-M. P.), 
49, 63, 76; Vi 22 | gla, To 24; A 12 (ou glu 
selon enq.) | gläw To 94. 

HI. *glwi, *gwi ...: giwi To 39, 43, 48 | gwi 
To 1, 58, 78 (-i), 994. 

! FEW 14, 502a virgella. Au sens ‘glu’, 
le mot est précédé de l'art. partitif "de la' 
(ALW 2, c. 4), et l'emploi spécial de "tendre" 
en B.R. (v. not. 177-178) permet l'utilisation 

du mot dans l'expression 'tendre à la vergelle' 
(notée en qqs pts); pour le sens 'gluau', v. 
n. 4. 

? Genre: le mot est le plus souvent masc., 
mais il est fem. à No 2; To 13, 28, 37, 94; A 
12; S 29, 37; Ch 26, 28, 33, 43; Th 24, 62, 77; 
Ni 1, 26, 36, 61, 80, 90; Ph 37, 53; Ar; D 113, 
123-136; Ne '23, 31-63, 69; Vi; il est masc. ou 
fèm. à No I. — Sur le plan phonétique, le 
timbre « de la voy. dans une zone assez vaste 
à l'o. du domaine propr! w. et en deux pts 
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gaum. surprend. L'hypothèse d'une conserva- 
tion du ü latin de *glütem (class. glüten, 
-inis) n'est pas vraisemblable. Comme la 
zone *glou du nam. est assez proche de la 
zone occidentale de “plome plume (ALW 1, 
c. 74), on pourrait songer à une influence sur 
"glu de ‘glume’ *glome, -ou-... gomme de 
cerisier (v. vol. ult.), déverbal de 'glumer' 
(glütinare). D'aprés Wartburg, les formes 
pic. du t. *glwi, *gwi seraient dues au croise- 
ment de 'glu' et de "glu? (FEW 2/1, 793a 
*clódiu-). 

3 Agglutination de l'art. défini: “la g. > 
*l'ag. 

* Autres reponses: 1? *cole A2; B 11; — 
2° *hárpi My 3 (où on connait aussi A): 'har- 
pois’ poix, FEW 16, 174a *hart; — 3° *hás- 
tin.ne ("de la =`") Ma 40 (à Hotton). Propr' 
'(du) gui' (v. FEW 16, 559b mistel), parce 
qu'on extrait la glu notamment des baies de 
gui. — Compléments. Les gluaux s'appellent: 
*baguétes ("de glu") A 60; Ch 26 (ef), 63; Na 
107; *védjes H 27 (de bouleau ou d'acacia); 
“vèrdjales D 7, 25, ou on connait aussi "de la 
vi de la glu; *baston ("de vergelle) B 16; 
*épiyons ("de glu") To 7 (tiges de blé enduites 
de glu; les oiseaux viennent pour manger 
l'épi). Dimin. en '-on' de "épi", FEW 12, 173a 
spica. — Fabrication de la glu: a H 27, on la 
fait avec de l'huile de lin bouillie (cf. de méme 
BAL $47). Comp. le procédé exposé par REM., 
Gloss. («seconde» écorce du houx qu’on met 
pourrir à la cave) et v. ci-dessus *hdstin.ne. 

183. CAGE (carte 97) 

Q. G. 1015 «une cage d'oiseau». 

Au s. et en qqs pts de l'o., on connait 
‘cage’ sous des formes empruntées au fr.; 
on y comparera “tchéve, aboutiss' w, de lat. 
cavea, conservé au sens ‘cage à volaille’ (vol. 
ult.) En trois pts gaum., 'cage' connait un 
dér. 'cageolette'. Dans le reste du dom., les 
formes résultent de caveòla (» afr. jaiole, 
fr. geóle). On remarquera: 1° la conservation 
de l'occlusive sonorisée à l'initiale (*ga-, *gué-, 
*gui- et non *dja- ..., sauf en qqs pts de l'o., 
ou la palatalisation est récente); 2° le maintien 
de l'hiatus: comp. ALW 1, c. 66 MÔR; 3° la 

présence de formes en -oule (aboutis' régulier 
de -eóla en w.), à còté de formes en -ole, 
-ôle, qui paraissent empruntées!: comp. not. 
75 ROSSIGNOL. 

Autres rêp.: 'prisonniére' (au n.-e.) et 'vo- 
liére' (précisions dans les notes). 

© ALF 194; BRUN., Eng. 216. 

A. 1. a. *eadje, -à-, -é- ...: kač D 123, 132; 
B 16; Ne 31, 38, 44, 47, '50, 60, 76; Vi 2, 8, 22 
(qqfs, ou kagoler), 25, 37, 43-47 | kag D 136; 
Ne 26, 32, 43, 49, 51, 63-69; Vi 6,36, 37, 38 | 
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Fig. 11. Cages. 
Arch. MVW 79957; cf. DL, fig. 313. 

käg Ne 57 | «cádje» D ‘129 | kéé B 33 || 
b. *caje, -à- ...: kas To 27 | kaz No 3 | «cage» 
To 37 | kas Ch 16; Th 64. 

2.3 *cadjoléte: kagòlèt Vi 8, 22, 27. 
A'.^ *ga(y)oüle, -oule... *gué-: gaya W 1, 

^8, '9, 10, 13, 30, '39, 42,56, 66; H 2, 21, 28, 
67, 68; L 1, 14, 35, 61-85, 101, 106-114; Ma 2; 
B 28, /32; Ne 24, 26 | ga.ül H 27, 49, 50; L 45, 
87, 116 | -ùl L 39 | gayad Ni 39, 90, 112 | 
gèyal H 46; L 2-7, 19, 29, 32. 

II. “ga(y)òle, *gué-, *gui-...: gayò/ D 46, 
64; Ma 1, 9, 19, 24-53; B 9-23, 24 (ou -w/), 27, 
30; Ne 9, 14-16, “17, 33, 39, 76 (gar-); Vi 21 | 
ga.òl Ma 4 | gaywòl Vi 35, 36 | géyól D 34; Ve 
37-40, 44, 47; My 1, 2, 4; Ma 12, 20; B 2-7 | 
gè.òl Ma 3 | giyól Ve 41, 42; My 3, 6. 

HI. a. *gayole, *guéyole, -ale... *gué-, *gui-: 
gayól A 1, 7, 12 (-èl q. 504; v. géyol), '20, 28- 
50, 60; Mo (lac. à Mo 1); S; Ch; Th (lac. à Th 
82); Ni 1-11, 17 (-ò/), 19-38, 45-85, 93, '97, 98, 
“102, 107; Na; Ph; Ar 1, 2 (ga); D 7-25, 36- 
40, 58, 68-120; W 3, 59; Ne 4, 11, 20, ‘23; Vi 
13, 16 | gé- To 37, 58, '71; A 2, 12 (ou gi- 
selon enq.; v. gayæl), '13, '18 (gé-), 52, 55; D 
30; W 21, 63; H 1, 8, 37, 38, '39, '42, 53, 69; 
Ve 24, 31-35 | -al L 43, 94; Ve 1-8 | géyòl To 1 
(ge-), 39, 78 (-ol), 94 (var. géyol q. 504), 99 | 
-,ul Ve 26 | giyòl W 35, 36 | «guiol» A 12 (ou 
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gé-) | giycol To 48. || b. *djéyole, “djé-, "dn... 
gèyòl No 1, 2 (d'ye-); To 37, 73 (-é.ol; var. 
gé,yòl q. 504) | gé- To 2, 27 (-,01) | gi- To 6, 7, 
13 (-ól), 24, 28 Lë. 43 | «djiol» A '10. 

B.5 *prih'nire, *préh-, “priv-, *prév-...: 
prihnir L 19; Ve 1, 24, 32, 34, 40 | prih- L 114; 
Ve 6 | priy- L 94; Ve 8; B 2, 3, 4 | préh- L 66, 
87 | priv- L "32 | prév- L 45. 

CS *volire ...: vòlir L 45, 66; Ve 1; Ma 24 | 
-lyér Na 67. 

Fig. 12. Tendeurs avec la *préh nire et un *cou-d'-tchapé 
(v. not. 181, ADD., n. 5) (Grivegnée, 1927). 

Arch. MVW 18945. 

' Même opposition en fr. entre la forme 
ancienne rossignuel (-eólu) et la forme mo- 
derne rossignol, entre rojuele (-eòla) et rou- 
geole; v. FOUCHÉ, Phon. 232-3. 

? FEW 2/1, 552a cavea. 
3 V. Mass. et Gloss. S'-Lég. “cadjolète 

petite cage. — Le t. 'cageole' (dont dérive le 
gaum. 'cageolette") est un diminutif de 'cage' 
au méme titre que 'cagette', ‘-otte', etc. (v. 
FEW 2/1, 553a cavea). On remarquera que 
fr. cajoler (= 'cageole + er") figure pourtant 
sous 555ab caveòla, auprès de afr. enjaioler, 
fr. enjóler, et des formes dialectales correspon- 
dantes, lesquels viennent effectivement de 
caveóla(- 'en- + jaiole + -er"). 

* FEW 2/1, 554b-555a caveóla. — Les 
dictionnaires confirment les formes de PEH; 
DELM. et SiG. *gayole comblent la lac. de Mo 
1; Mars donne les formes *djé.ole, *dji-, 
*djole (EH: djiyole); le Gloss. S'-Lég. ajoute 
*gayoüle, Mass. et LiËG. *gayóle. 
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“ Plusieurs rép. viennent de la q. 504 «le 
tendeur et son attirail» (pts en italique): la 
‘prisonnière est en effet la grande cage ou le 
tendeur enferme, sur le lieu de la tenderie, les 
oiseaux qu'il veut conserver. Cette précision a 
été explicitement fournie à L 45, 94; B 4. 
FEW 9, 355a préhénsio. — Le bois grace 
auquel le tendeur transporte les “prih'nires sur 
son dos est le +hasplè [suff. '-eau' ou "el Ve 
24. V. DL *häsplèt et ajouter le sens FEW 16, 
177a haspil. 

$ Précisions: grande cage où l'oiseleur en- 
ferme [chez lui] les oiseaux pris Ma 24; vo- 
lière L 45. — FEW 14, 602a volare. 

7 Autres rép.: 1? +lassète, -à-: lasèt B 2, ‘3; 
lä- Ve 1. Le mot doit désigner une très petite 
cage; le sens propre est ‘petite boîte’ (ALW 4, 
281b); — 2° *éjin"wé: èzinwè Ch 61; Ph 16. 
Précisions: cage d'oiseau avec une bourse au- 
dessus pour mettre les oiseaux pris Ch 61; 
cage à claire-voie oü se trouve l'oiseau qui sert 
d'appát Ph 16. Comp. 'engign-oire': mfr. engi- 
gnoire trébuchet pour prendre les oiseaux, 
FEW 4, 686b ingènium et v. BAL $47, fig. 
21; — 3? *gayole d'atrape D 38; “guè.ole 
inveuc trape To 37 (les deux rép. venant de la 
q. 501 «piège à oiseau»). V. Pirs. *gayole 
d'atrape cage pour attraper les oiseaux, 
DEPR.-Nop. *g.-atrape cage avec une ouver- 
ture au-dessus qui permet à l'oiseau d'entrer, 
non de sortir [trébuchet]. V. aussi la descrip- 
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tion de *guiyóle Loof à To 48 (q. 504): «3, 4 
ou 5 compartiments, avec au milieu un oiseau 
qui appelle (“èl rapl&r). On place une branche 
d'aulne [sur la cage]. Quand l'oiseau se pose 
sur la branche, le couvercle à ressort d'un 
compartiment de la cage se referme»; — 
4 *cüp'ré, To 73, défini par ‘cage à bas- 
cule’, à rapprocher de *cap'ro Lal To 37, 
défini par ‘piège “pou cardonètes èt tèrins` (q. 
501). V. Maes *capró «mésangette, quadruple 
cage servant à la tenderie aux oiseaux: trois 
cages sont accolées, une quatrième surmonte 
la cage médiane». La désignation, qui répond 
littéral' à 'chapereau', vient probabl' de cette 
conformation. Comp. en effet "chappe" et dér. 
(notamment DASN. «chaprieulle» “-ereuille") 
petite ruche placée sur la grande, FEW 2/1, 
274b cappa; — $ (d'après les lexiques) 
Mars *inguérnó sorte de cage d'oiseau dans 
laquelle le tendeur au filet mettait sa capture 
de la journée, BOURG. *ingreunó piège pour 
capturer les oiseaux (à rapprocher d'*ingreu- 
nóre crémaillère, ibid.). Littéral' 'engrenoir', 
dont le sens originel est celui que donne 
Bounc. V. en effet pic. engrénoir petite cage 
dont la partie supérieure, qui est en toile, se 
ferme à coulisse, FEW 4, 233a. granum. 
Noter la ressemblance avec le t. 2°: les deux 
mots auraient-ils la méme origine (ingé- 
nium)? 

184. ATTIRAIL du tendeur 

Q. G. 504 «le tendeur et son attirail». 

Le tableau principal donne les termes gêné- 
raux, tantôt sing. («le harnachement» ...) 
tantôt plur. («les ustensiles» ...). Comp. ALW 
9, not. 17 GRANDE EXPLOITATION RURALE (spé- 
cial', attirail de ferme) et not. 79-80 HARNA- 
CHEMENT, HARNACHER, et vol. ult. (notions: 
OUTILS €t USTENSILES). 

On trouvera dans les ADD. ce qui compose 
l'attirail du tendeur (outre les pièges, les filets 
et les lacets, qui font l'objet de not. particu- 
lières). 

A.  *tindriye: rëdrīy Th 29; Na 30 (très 
rare), 44, 69, 112; D 40; Ve 44 | -i Th 14. 

B. 1.? *(h)érna(s), *arna(s) ...: hérna W 30, 

‘42, 756, 66; H 1, 21, 37 (-a), '39, '42, 50, 67, 
68; L 1, 7, 29, '32, 35, 45, 61, 114, 116; Ve 24, 
32, 34, 38, 41, 47; Ma 20; B 5 | érna Na 109 | 
er- To 7 | ar- To27, 37; Mo 1; Th/2]-d No 1 
| harné Ma 42. 

2.3 *harnihédje: harnihéé L 66 (“tot s' =). 
3.3 *harnich'mint: karnismé Ma 39. 
4.3 “èhèrnihy”mint: èkèrniymè My 2. 
C4 *atéléyes, -éyes: atèlèy L 87, 106 | -éy 

D 38. 
D. “atiray, -al...: atiray Mo 41; Ch 63; Th 

53; Ni 112; Na 79, 116; Ve 40, 42; B 7; Vi 37, 
46 | -ày To 58 (à-) | -áy Ch 72 | -al To 1, 39 | 
-al To 78 (à-). 

E.5 1. fhadrivèle: hadrivèl B 7 (à Rogery). 
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2. *atrivaye, -faye, «paye, -caye, *intricaye: 
atrivay Ch 27 | -Jay Mo 1 | -pay Th 5 | -kay D 
72, 73 | artikay Ni ‘102 | étri- D 64. 

F.S “vahul'mint: vahulmè, My 1. 
G.” “monture: mótur Ni l. 
H. “bagadje: bagaë Ne 33. 
J.5 *hamé: hamë H 21. 
J. *bataclan: batakla A '18, 28; Ne 14 | on 

Vi 22. 
K. *bazár: bazär Ve 37. 
L.? “ayèsses...: ayés Na l | -yes Ni 19, 20 

(Ard.) | ahés W 63. 
MI *ustéyes (f.): ustéy B 27. 
NI) *agayons...: agayó Ch 61; Na I | -ő 

Ve 6. 
O.'? *afutiós: afutyó Ch ‘64; Th 62, 72; Vi 

6, 8. 
P. *aféres: afer Ve 32. 
Q.!? *hérvias: hérvya H 2. 

! FEW 13/1, 200b téndére ('ensemble 
des pièges’). Comp. le sens ‘ensemble des 
lacets disposés pour capturer des grives' (not. 
180, ADD., n. 13). 

? Propr' “harnais' au sens ‘ensemble des 
ustensiles servant à un travail quelconque; ici, 
à la chasse aux petits oiseaux'; ce sens spécial 
est repris par FEW 16, 203a *hernest (sous 
b). Le mot est souvent donné au sing., mais il 
est au pl. à Th 2; H ^39, 50, 67; L 7 (ou sing.), 
116; Ve 41, 47; Ma 20, 42; B 5, sans que le 
sens soit différent. — Distinguer ce sens de 
‘harnais’ du sens ‘filet (de pêche, de tenderie) 
(not. 181, ADD., sous 2° et 194, n. 1), et 
comp. le sens de la présente not. à celui de 
ALW 9, not. 79, A et not. 17, T. 

3 Dér. de 'harnisser' et 'enharnisser' en 
'-age' (2) et en ement’ (3, 4); FEW 16, 204b 
(2, 3), 205a (4). Comp. ALW 9, not. 79, A' et 
A” et not. 17, T. 

* Le sens 'attirail' ne figure pas FEW 9, 
472b protelum pour le dér. en "-ée', alors 
qu'il est enregistré pour le déer. en “-ement'. 
Comp. ALW 9, not. 79, B et not. 17, S. 

* Les mots classés sous E sont probabl' 
apparentés; ils pourraient dériver d'un verbe 
dont le sens serait ‘préparer, apprêter’. Comp. 
les formes relevées par ALW 9, not. 17, 
M-M', et v., pour E, 2, FEW 17, 326b *téri. 
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$ Type "vaissellement', FEW 14, 192b vas- 
cèllum. 

7 Comp. ALW 9, not. 17, V. 
8 Type 'eschamel" escabeau, tabouret (FEW 

11, 274b-273a scamèllum), parce que le 
coffret qui contient le matériel sert aussi de 
siège. 

? V. DL *ahésse. Le sens est ici ‘chose 
commode ou utile, ustensile’. Ce mot et les 
suivants reparaitront dans un vol. ultérieur. 

19 FEW 14, 86a üténsilia, et vol. ult. 
!! FEW 4, 134b gigas, -ante, et vol. ult. 
12 FEW 3, 917b-918a füstis, et vol. ult. 
13 Le mot est le correspondant du liég. 

*hérvé tesson; v. DL et FEW 17, 33b, all. 
scherbe. Ici le sens du mot, au pl, est 
probabl' ‘menus objets’. 

ADD. Le tableau qui suit présente les ma- 
tériaux récoltés à la q. 504 concernant: l” les 
oiseaux servant d'appát; 2° la maisonnette ou 
se tient le tendeur; 3° le panier du tendeur; 
4 son couteau et sa serpe. Les notions 1° et 2° 
se rapportent à la tenderie au filet; la notion 
4° à la tenderie au lacet (grives)!. 

1° a. Oiseau vivant, en cage, qui appelle par 
son chant les oiseaux que l'on désire capturer, 
l'appelant». 

1.2 *houkeü(r): huk& H 67; L 101; -& Ve 
26; ër Ve 40; — 2.3 *apéle: apèl Th 24 (v. 
apla); Ph 15, 42, 53; Ve 6, 40; My 1 (feu 
d' ̂ "); Ne 63; *ap'lant: aplä To 13 (ou apa), 
94; Th 24; tap'leit: aplé To 24; D 120; *rapéle: 
rapèl A 12 (zò a +); Mo 1; *rap'lant: rapli 
Mo 64; “rapèleii...: rapèlé A 32; raplèr To 
48; — 3.4 *sérinéte: sérinét Mo 20; sén Mo 
37; — 4.5 “amourète: amurèt Na 19 (“il a on 
mwárt dins l' gayole èt one ^ ki tchante); — 
5. *cardonéte: kardônet To 6. 

b. Oiseau vivant, retenu au sol par une 
espèce de corselet solidaire d'une ficelle, qui 
attire par son vol les autres oiseaux, le «mou- 
vant». 

1.7 *mowe, *mou(we): mòw W 1; L ‘32, 45, 
61, 87; Ve 6; My 1 (pour les filets à *gor- 
din.nes); B 2 (et "bwè d’ ^); mòw L 101; Ve 
26; mow L 29; mòw L 19; muw Ni 28; mu Ve 
40; *muweéte ...: muwet To 73; méwèt To 7; — 
2.8 *vólár: vòlar To 7; — 3.9 a. *(mouchon a l') 
culote: musô al kulót Th 24; kulót Ph 15, 



Fig. 13. *mowe à detis; sambeyère double ou à deux mouvants: 
AA. *baguétes d'environ 50 cm qui, au repos, se trouvent 
couchées sur le sol; BB. “lècétes, lacets auxquels s'attachent les 
*bráyes (corselets, fig. 14-16) retenant les oiseaux qu'on met "ol 
*mowe (les mouvants); C. *fi d' mowe; fil permettant au *tindeü 
(oiseleur) de faire fonctionner la sambeyére et d'agiter les 
oiseaux; l'extrémité de ce fil s'enroule sur une broche de bois 
qui se fiche en terre dans la * houbéte (cabane); D. fil empéchant 

l'appareil de retomber du cóté de l'oiseleur. 
Arch. MVW 21243; cf. DL, fig. 439. 

Fig. 14-16. *bráyes (en peau et en ficelle) et oiseau avec la 
*bráye. 

Arch. MVW 17378-9; cf. DL, fig. 137. 

16; b. *bráye...: bray L 87; bray H 69; 
c. *cou-d-tchásse: ku 1 cas B 2-3. 
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c. Oiseau empaillé: *mwért, *mwárt [mort]: 
mwer Ve 38; mwar Na 19 (dé I gayòn). 

2? Cabane du tendeur !?. 

Fig. 17. Tendeurs dans la *houbéte; l'un d'eux est prèt à tirer la 
corde (Grivegnée, 1927). 

Arch. MVW 18941; cf. DL, fig. 353. 

1. *houbète, -ote: hubèt L 19, 101, 114; Ve 

6; My 1 (Cun); -et L 39; hubót Ve 8, 26; 

*houbinéte ...: hubinèt W 1; -bè- W 66; — 
2. *cabane: kaban Ph 15, 53; D 120 (tan 
wazon [gazon], pou s' catchi); — 3. *houte, 
yüte: hut H 69; yüt Ph 16; — 4. *mójonéte: 
mózónét Ni 28; — 5. *guérite: gèrit Ne 40; — 
6. *barake: barak L 101. 

3° Panier du tendeur aux grives (v. ci-des- 
sus, fig. 7 et 8)!1. 

l. *tchéna ...: ena D 36; Ma 36; B 23, 28; 
Ne 4, 16; cèna t Capèn My 4; — 2. “bodèt: 
bòdè Ne 11 (^ t tédriy), ‘22, ‘23, 24, 31; — 
3. *pani, -(: pani Na 127 (^ 6 grif); Ph 45; 
Ne '22, ‘23, 24, 43; -T Ne 32; — 4. a. tbo- 
hó(u)de, *bachóde: bohót, -àt Ma 19; basót B 
9, “10; b. *bachóle, *wa-: basòl B 12, 16; Ne 
33, 39, 51, 65; wa- Ne 47 (à Massul, J.-M. P.); 
c. *bach'lóde: baslót B 22; -őt B 23 (à No- 
ville); d. *bach'roüle: basrál Ma 51; B 4 
(Roum.); — 5. a. *sétch, *satch: sèè W 1; B 

2; sač Th 24; b. *sak léte: saklèt Vi 27. 

4? Couteau (et autres instruments tranchants) 

du tendeur aux grives, servant à inciser les 

écorces pour placer les piéges, ou à couper 
branches et herbes hautes pour dégager les 

sentiers. 
1.12 +rindeiilr): tédér B 9; -é Ve 26; — 

2. *couté ...: kutè B 28; -£ B 12; -ë Ne 11, 24, 
31, 43; -é Ne ‘22, 23; -é Ma 42; — 
3,13 *si(ye)...: siy Ma 51; B 21 (Roum.); Ne 

‘22, ‘23, 31; si Ne 11, 24; sil Ne 43; — 

4. *sórpéte: sòrpèt D 3614. 
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! Les notes ne constituent qu'un bref com- 
mentaire des mots; pour plus de détails sur 
l'utilisation des appats et des instruments, v. 
KAYE I et II et BAL $47, pour la tenderie aux 
filets, et REM., Gleize $154, pour la tenderie 
aux grives. 

? Dër. en “-eur' de “houki hucher, appeler. 
Ajouter le t. FEW 4, 505a *hüccare. 

3 Précisions: "ap lant prij ni dins “ne gayole 
Th 24; oiseau captif qui appelle les autres A 
37; D 120; oiseau encagé Ph 42; dans une 
cage à compartiments etc. To 48: pour ce t. de 
cage, v. not. 183, n. 7; oiseau vivant, de la 
méme race que ceux qu'on veut capturer To 
13; «avant, il y avait “in.n-ap'leii ave, in goró 
['goherel" harnais]; maintenant, c'est défendu» 
To 24. Cette dernière description correspond 
davantage aux appâts du t. b. — Déverbal et 
dër. en rant et ‘-eur' de '(r)appeler'; v. FEW 
25, 30a appellare (der. de "appeler"), 31b 
(de 'ra-"). — Autre sens: *apéle appeau A 37; 
B 11 («cris d'oiseaux»). C'est peut-étre ce sens 
que possèdent les mentions de Ve 40 et Ne 63. 

* Précision: oiseau qui appelle Mo 20. 
Comp. les sens enregistrés FEW 11, 654b 
sirén. 

* La définition assez vague 'oiseau qui 
chante’ se précise grâce au contexte. — Comp. 
*tinde a l'amouréte à la saison des amours et 
*amouréte oiseau mále (surtout pinson) cap- 
turé à l'époque des amours, FEW 24, 466a 
amór, sens à la suite desquels on ajoutera 
celui de 'oiseau servant d'appát'. La q. 503 
enregistre encore: “tinde ás-amoureüs Ve 32, 
dans le méme sens que “1. a l'amouréte. Pour 
ce type de tenderie, v. BAL 847a. 

$ Précision: dans une *djiyole. Sur les espè- 
ces utilisées de cette manière (not le chardon- 
neret), v. KAYE I, 355. 

7 Précisions: oiseau ayant une “bricole at- 
tachée à un piquet fiché en terre et qui reste au 
milieu du filet (comp. *vólár) To 7; oiseau 
dans le filet pour attirer les oiseaux To 73. À 
cóté de cette technique assez rudimentaire, v. 
DL *mowe (t. d'oisellerie) sambeyère, appareil 
servant à agiter le mouvant; le tendeur sou- 
léve de temps en temps cet appareil pour faire 
voleter l'oiseau qui, par là, attire ses frères 
dans le piège (fig. 13); par ext., mouvant ou 
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mouvette, l'oiseau attaché à la sambeyère; v. 
aussi KAYE I, 356-7. — Pour Haust (DL), 
*mowe est un déverbal de 'muer'. Wartburg 
classe le mot sous mütare, FEW 6/3, 287a 
(Mouscron meuéte oiseau appelant) et sous 
mòvère, 165b (verv. liég. mowe, avec filia- 
tion sémantique inverse à celle que reconstruit 
le DL). Le second classement est nettement 
préférable sur le plan du sens. Se rattachent en 
effet à mòvére, frm. mouvant oiseau captif [...] 
(165b), saint. aun. mouvette appeau, oiseau 
attaché [...] (> frm.) (166a). C'est auprès du 
second qu'on portera la mention mouscron- 
noise. 

* Précision: oiseau attaché à un petit appa- 
reil fonctionnant à l'aide d'une ficelle; il fait 
voltiger l'oiseau To 7 (comp. “muwète). Ajou- 
ter ce sens pres de frm. volards, FEW 14, 603a 
vólare. 

° Précisions: oiseau lié convenablement par 
une ficelle à une branche enfoncée dans la 
terre Th 24; l'oiseau comme l'appareil qui le 
tient Ph 16; oiseau attaché par une *bräye H 
69; oiseau d'appel Ph 15; pas de précision à B 
2, '3 (on suppose que 'cul-de-chausse' y pos- 
sède le sens du liég. 'braie") Pour le sens 
premier, v. ALW $, not. 85; ajouter le sens 
dér. et le sens métonymique FEW 2/2, 1514a 
et 1515a cülus et FEW 1, 478b braca. 

19 V. ALW 4, not. 6 CABANE; HUTTE et 
KAYE I, 347 (*barake). 

11 V. ALW 4, not. 137 PANIERS, t. 19 (ici 1), 
21 (ici 2), 24 (ici 3), et ADD. A, 1* (ici 4). Les 
éléments rassemblés dans la présente not. 
complétent l'ADD. (panier du tendeur aux 
grives, du pécheur) de la not. 137. V. en outre 
not. 194, n. 34 (panier du pécheur) — Le 
panier sert en général à mettre les instruments 
et le produit de la tenderie; on précise: pour 
cacher les appareils aux gens de loi Th 24; 
espéce de gibeciére qu'on prend pour aller au 
bois; on y met ses tartines, etc. Vi 27. — 
Ajouter *tindeü, défini par ‘contenu du panier 
du tendeur' Ma 24, en comp. ce sens à celui de 
‘couteau du tendeur’ (sous 4°, 1). 

12 Sens précisé à Ve 26 et connu à Ve 39 
(REM., Parler $154); on l'ajoutera sous FEW 
13/1, 200b téndére. 

13 FEW 11, 591a sicilis. 
14 Autres parties de l'attirail: 1° haie que le 
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tendeur dispose au milieu du filet: “(Ajaye: 
hay W 66; ay Ni 20 (Ard.); *ayéte: ayèt Na 
127 (= di kòs a pò ['de cuisses [branches] à 
posts [pieux; FEW 9, 248ab pòstis]']). V. 
aussi "harnais à la haie’ et "pièce ---' not. 181, 
ADD. n. 3 et 6; — 2° *boussole Ve 40; My 1; 
— 3° *mirwór [pour capturer les alouettes] A 
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37; — 4° *brówe (d'où le verbe *brow' ter) Ve 
6: il s'agit sans doute du breuvage; v. FEW 
15/1, 129a * brod; — 5? sorbes (appat le plus 
utilise pour la tenderie aux grives; signifiant 
dans un vol. ult.) Na 127; D 36; Ma 24; B 28; 
Ne 4, 11, 16, 722, 723, 31, 32, 43; — 6? *golzó 
[colza] Ni 28; *grin To 24. 

185. AVEUGLER (un oiseau) 

Q. G. 1266 «aveugle; aveugler un oiseàu»!. 

L'enq. a récolté des termes généraux: verbes 
dér. de ‘aveugle’ et de "borgne' et périphrases 
'faire/rendre aveugle’, "--- borgne'; des rép. 
spécifiques: "brûler (les yeux)" et "crever (les 
yeux)' qui référent aux pratiques des oise- 
leurs, qui prétendaient améliorer le chant des 
pinsons! en les rendant aveugles. 
On comparera 'aveugler' à 'aveugle' (vol. 

ult.): les var. sans -g- (*aveüle, er... -vá-) sont 
mieux conservées pour l'adjectif; on confron- 
tera encore cette not. avec celle d'ÉBLOUIR 
(vol. ult.). 

+ ALF 80. 

A2 1. a. *aveüler, -veu-, -vü-, -vu- ...: avélé, 
-é Ni 1, 93; Na 99, 109; L 1: Ne 23, 31, 43 | =é 
D 96 | «-vueuléy» Vi '36 | -vælé To 37 | -vit- Ne 
65 | -vu- To 6 || b. *aveügler, -vü-, -veu-...: 

avéglé, -é To 1 (-vé-), 24, 28, 78, 94; A 60; 
Mo 1, 9, 37, 41, 44, 64; S 6, 10, 19, 31, 37; Ch 
4, 26, 33, 63, '64; Th 5-14, 29-54, 64, 73, 82; 
Ni 11, 28, 33, 72, 98; Na 1, '20, 22, 44, 59 (-ë), 
69-84, 101, 112, 129, 130; Ph 6, 15, 54, 69, 81, 
84; Ar 2 (=é); W 21, 30, 63; H 1, 2, 39, 67, 68; 
L 29, 39, 85, 87; Ve 37, 38, 40 (-é), 44 (-é); Ma 
2-9, 40; B 7 (-D), 9, 11, 27 (-é); Vi 2 | -e Mo 42; 
Ph 37, 42; H 38; Vi 46 (-vi,-) | -è Na 116, 127, 
129, 135; Ph 16, Ar 1 (-è); D 7, 36, 38, 94; Ma 
1, 35, 36; Ne 4, 16, 39, 47, 60, 76 | -ży Mo 44; 
Vi 13, 27 |-ay Vi 22 | -ê/-& A 7 | -6A 2| -é To 
58; A 1 | «-œ» To 71 |-# A 28 | -æ A '52| -É 
A 12 (ou -gli selon enq.), 50; Mo 17 | -väglé Vi 
37-47 | -væglé To 39 | -v&- Th 72; Ph 86; Vi 25 
| -è D 15 | véglé No 3; To 13 | - To 73 | 
-vëglé Th 62 | -è Th 253. 

2. a. *aveulir, Ar: avèlir To 7 | -vælir To 27 
l| b. *aveügli(r) ...: avéglir To 99 | «aveugli» A 
‘10, 12 (v. -glè), '18. 

3. 'faire aveugle'* Ni 17, 85, '97, 107; Na 
19, 30, 129; D 40, 68, 73, 94, 101, 120; W 3; H 
46; Ve 34; My 2, 3; Ma 39, 42; B 12, 22, 28, 
30; Ne 11, 24, 39 || "rendre ---* S 36; Th ‘2; Na 
19, 30, 135; D 15, 94; Vi 6. 

B.5 1. *abwérgni, -bwar- ...: abwèrñi W 66 | 
-i H 8, 69 | -bwar- D 58. 

2, *imborgni ...: éborñi Ni 33 (different de 
C5) | -ï S I. 

3. «éborgne» [«-ñyæ»] A "20. 
4, 'faire borgne' L 61. 
C. 'brüler (les veux)" To 2; S 37; Ch 16, 

27, 61; Ni 6, 17, 20, 28-38, 39, 61, 112; Na 6, 
23, 49-69, 129; D 25, 30, 34, 38; W 1, '8, 10, 
13, 35,736, 63; H 21, 37, 49, 50, 53; L 1,4, 7, 
19, 29,32, 35-45, 66, 94-106, 113-116; Ve 1-8, 
24-34, 35, 37, 39 (ou 39), 40, 41, 42 (ou 42), 
44; My 3; Ma 2, 20, 46; B 2, ‘3, 4, 5, 22; Ne 
69. 

D.? ‘crever (les yeux"): krévé Ph 79; D 64, 
110; Ma 20, 24 (-é), 29; Vi 8 | -é A 55 (kèr-); 
Ph 33, 53, 61; D 113; B 33 | -; W 59. 

E. "faire sauter (les veux pit: fwè sôté D 
12319. 

! Le compl' est ‘un pinson' et non ‘un 
oiseau' a No 1-3; To 6, 27, 28; A 2; Mo 37, 

64; S 1; Th 14, 25, 43, 46, 73; Ni 11, 33, 36, 
85, 93; Na 59, 109 (“on n' aveüléye ki 
l' pinson); Ph 54; D 25, 34, 38; W I; H 21, 39, 
49, 53; L 19, 35, 66, 85; Ve 8; Ma 39; Vi 46. 
— Nombreuses lac. s’expliquant probable- 
ment par le fait que l'usage était inconnu ou 
avait disparu au moment de l'enq.; on n'a pas 
traduit l'expr. (mais seul' la premiére partie de 
la q.: l'adj. aveugle) à To 43, 48; A 37; Mo 58, 
79; S 13, 29; Ch 28, 43, 72; Ni 2, '5, 19, 26, 



45, 80, 90; Na 107; Ph 45; D 72, 81, 84, 132, | 
136; W ‘39, ‘42: H 27, 28,42; L 2, 14; Ve 47; 

My 1,6; Ma 12, 19, 51, 53; B 6, 15-21, 23, 24; 
Ne 9, 15, 26, 32, 33, 44, 49, 57, 63; Vi 16, 18, 
35; la pratique est dite «inconnue» à D 81; 
Ma 53; B 22-24; Ne 26, 44, 49, 63; Vi 18, 43, 
46 («se faisait jadis»). 

? Sous 1, 'aveugler'; sous 2, “aveuglir'. 
FEW 24, 36ab ab oculis. — Les formes les 
plus intéressantes (sans -g-) sont classées sous 
a. Comp. encore DL *aveüler priver de la vue; 
*aveügler priver, momentanément, de l'usage 
de la vue et v. LÉON. *aveüle, Copp. *aveüler, 
-ant, MAES *aveüler (mais EH: *aveulir); 
BouRG. ne confirme pas non plus la forme de 
l'enq. (*avuler) et ne donne que l'adj. *avule. 

3 Formes conjuguées: (ind. pr. 3 ps.) “on 
l'aveüguéle Ma 20; *on-aveüléye Na 109; (ind. 
impft 3 ps.) *in.n-aveüglót No 1, 2. 

* En general, 'faire/rendre aveugle un oiseau', 
mais 'faire/rendre un oiseau aveugle' à S 36; 
Th '2; Ni 17; Na 129; My 2; D 68; B 33. 
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5 “aborgner' (1), 'en- (2), 'è-' (3) sont tous 
trois FEW 1, 570b brunna. 

5 On précise que *aveügler in pinson est 
synon. de *imborgni ---, tandis que *brüler 
sés-is se dit lorsqu'il s'agit des deux yeux. 

7 Pour les formes de 'brüler', v. ALW 5, 
not. 37. — Construction: 'brüler les yeux à un 
oiseau’ pts en romain; '--- d'un oiseau' Ch 16; 
Ni 61; D 30; 'brüler un oiseau' (nouvelle 
transitivité, dans le sens techn. uniq!) pts en 
italique. Porter le sens technique et la construc- 
tion “brûler un oiseau’ sous FEW 14, 77a 
üstülare. 

8 Formes de 'cil/yeux': v. vol. ult. 
? En général, 'crever les yeux à un oiseau'; 

'--- d'un oiseau’ à Ph 79. 
10 Instrument utilisé: “on Dër a tchásses 

l'un fer à chausses'] une aiguille à tricoter H 
69. 

186. APPRIVOISÉ 

Q. G. 496 «croiriez-vous que nous avons un corbeau apprivaisé!»'. 

L'enq. relève 'privé', "apprivé' et 'appri- 
vois(i)é' (ce dernier rarement sous une forme 

indigéne) et qqs autres mots intéressants au 
nombre desquels figurent 'accomors, -d', et sa 
var. 'accomordu', et 'domeste'. Qqs réponses 
groupées à la fin du tableau signifient plutót 
"dresse, 

* ALF 1439. 

AZ 1. *privé, “pri-... A -è3: privé, -é Ch 
28; Ve 39, 42, 47; My 2, 3 (pri-), 6; Ma 20; B 

6|-iB4('un ~ corbeau’), 5, 7 | -e S 19 | -ê 
Ch 16 (qqfs), 26; Th ‘2; Ni 1; Ph 79. 

2. *aprivé, *aprivi*: aprivé My 4 | aprivi B 
4 (à Ville-du-Bois). 

3.5 a. *aproviji, -prou- (masc.)..., «i(ye), -éye 
(fém.): apròvizi Ne 43 | -ï Ne 51 | -7(f.) D 132 | 
-ï, (f) D 123 | -ïy (f.) D 110, 120; Ne 20 | -è 
Ne 14 | -éy (f.) Ne 11 | -ëy (f.) Ne 24, 31, 39 | 
apruviži Ne 57 | -ï D 136 | -1 Ne 44, 69 || 
b. *aprivwezé, -è... -priwé-, -(v)wa-, -v(w)o- 
(masc.)..., -éye (fém.)...: aprivwèzé, -é Ch 33; 
Th 43, 46; Ni 11, 85, ‘102; Na 1, 19, "20, 22, 

23, 44, 69-112; Ph 6; D 34; W 30, 35, 36, ‘42, 
'56, 66 (-pri-); H 1-8, "20, ‘26, 38, 39, 50, 68, 
69; L 1, 7, 29, 43-66, 106-116; Ve 1, 31-34, 37- 
39, 40 (-é a Challes et Lod.), 42, 44; Ma 2, 3, 
12, 19, 24, 29, 53; B 2, ^3, 12-16; Vi 16 | -e Th 
53, 54, 73; Ni 39, 61; Na 130; Ph 69 (enq. 
compl.), 81, 84; Ar 2 (-é) | -é Ch 61, 72; Th 
24, 72; Na 127, 135; Ph 15, 16, 37-53, 54 (-vwe-), 
69 (J.H.); Ar 1 (-é); D 7, 15, 25, 36, 38, 46, 58, 
94, 101; Ma 39; Ne 16 | -éy (f.) Na 116, 129; 
D 30 (é); 40, 68-81, SC Ma 35, 36, 43, 46; 
Ne 4, 9, 22, 23 | -ëy (f.) L 101 | aprivw èzé H 
37 | -pré- Na 59; H 27, 28, ‘42 | -pré- Ni 93 
Ce) | -pré- Ni 2,75, 6, '9, 17-20, 26, 28, 45, 80, 
‘97, 98; Na 6 | apriwèzé Th 62; Ni 72, 90; Na 
49; Ph 61; D 64; H 53; B 9, ^14 | -pré- H 49 | 
-pru- Ni 107 | -prü- Ph 16 | -pér- Ch 43 || 
aprivwazé No 1, 2 (-pri-); To 1, 27, 39-48, 99; 
Mo 20, 37 (- -vwd-), 58, 64, 79; S 6, 10 («vwa-), 
13, 31-37; Th 14; W 10; Ve 24, 26, 40 (-é: 
Stav.-ville); My 1; Ma 40, 42; B 11, 22-27; Ne 
26, 49, 60, 65; Vi 6, 8, '21 (-zi), 37, 43, 46 | -e 
Mo 9, 23; Ch 4; Th 5, 25, 29 (-pri-), 64, 82; Ni 
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33; Vi 25 | -e, Vi 35 | -é Mo 1; Ch 16, 27; Ph 
86; D 84, 96; Ma 51; B 21, 24, 28-33; Ne 63 | 
-é, Vi 18 | -èy Vi 13, 22, 27, /36, 38, 46 | -è To 
73 | -ë A 1; Mo 41 | «-æ» A 12 | -ò No 3 |-é 
A152, 55; Mo 17 |-é(f.) To 24 (-v,a-) | -éy (f.) 
A '10; Ne 22, 23; Vi 2 (-é,) | -iv (E) Ne 76 | 
-e, (f.) Ne 47 | -éy (f.) Ma 1 | aprivvazé (f.) A 
'18 | -č To ‘71 | -vwäzé To 94 | - A 37 | -è A 
“20 | -ê To 58 | -é Mo 44 | -v,äzé To 78 (à-) | 
-vwòzé A 44, 50 (-vwó-) | -é, (f.) A 28 | -vòzé 
(f.) To 28 | -éy (f.) To 13; A ‘10. 

B. |. a. *ac'mwér ...: akmwèr Ma 3 (fém. 
-mwèt) | -ër L '32 (fèm. -mwen) || b. tac'mwès”: 
akmwès L 19; Ve 8. 

2. tacmwérdou: akmwérdai D 64; W 1,39; 
H 21; L 94; Ve 32, 34, 41; Ma 4,9. 

C.? *fami(Diér, -êr (masc)... Are (fem.): 
familyér Na 6 (-mé-) | -èr L 2 | -èr L 4 | -miyer 
L 39 | -yir (f.) A 7. 
D? |. *doümiésse ...: déimyès Ve 32 (do- 

cile, soumis), 34 (du- docile). 
2. *doméstiké: dòmèstikè Th 24. 
E? *amiloürdé: amilürdé Ve 6. 
Fi *apris...: apri To 2 (*bin ~), 7, 37; S 

29; Ni 36, 38; Ve 6 | -é W 63. 
G. *dréssi, -i: drési Ve 35 | -i Ph 33; W 21 

(^ *come ine djin comme une personne); L 
85, 87; Ve l. 

H. “savant: sava Th 6211, 

! Genre: Tadj. est général! au masc., mais 
qqfs au fèm. (ce genre indiqué dans le tableau) 
lorsque corbeau a été traduit par 'corneille' 
(not. 49). — Construction: l'adjectif est pres- 
que toujours postposé; dans le cas contraire, 
on l'indique dans le tableau; l'adjectif est 
intégré dans une proposition relative 'qui est 
= à Ni 11; Ve 6,8, 39, 42; My 6; à Ve At. on 
répond "qui est accomordu avec nous autres": 
k è st ak. avai noz òt. 

? "privé" (1), "apprivé" (2) et 'apprivoisé' (3) 
sont classés par le FEW sous 9, 397b priva- 
tus ('privé' apprivoisé (d'animaux qui vivent 
général! à l'état sauvage), d’où 'priver' et 'ap- 
Driver! apprivoiser) et sous 25, 52a *appri- 
vatiare ('apprivoiser"). 

3 V. DL “privé, part. passé-adj. (aujour- 
d'hui sans lien avec le verbe *priver), DEPR.- 
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Nop. *priver apprivoiser, d'ou *privé, part. 
passé. 

+ Ajouter SCIUS *apriver apprivoiser, rendre 
doux; *s'^ s'apprivoiser. 

“ Sous a, il s'agit probabl' d'aboutissements 
indigènes; sous b, les formes sont empruntées 
au français. 

$ 'acc(o)mord/-mors' et 'acc(o)mordu' sont 
respectiv' les participes passes fort et faible de 
'acc(o)mordre' (double préf. ad-cum- + 
'mordre") accoutumer, habituer, V. DL “ac” 
mwède (d'apres F), verbe que l'enq. relève à W 
“39 et Ma 3 et sous une forme réfl. "e 
s'accommoder a W 30 et Ve 8, VILL. tac" 
mwade, PiRS. *acomwade (mais *acomwérdou). 
Le verbe est parfois refait sur la 1* conj.: DL 
“ac'mwèrder (F) et Ps *acomwader, dont la 
finale correspond à '-morder'; sur la 2“ conj.: 
Scimus *ac'mwarti amortir, [...] accoutumer, 
habituer; "el, c.-à-d. 'accomordir', avec in- 
fluence de 'amortir' (sur la forme et sur le sens); 
en '-morsir', sans doute d’après le part. passé 
en '-ors(e)': PIRS: *acomwarsi. — Complé- 
ments: le subst. 'accomorse', fém., est relevé 
par l'EH dans l'expr.: “bone ac'mwèsse! Ve 8; 
Ma 3, que l'on complétera par LEON. *iésse di 
bone ac 'mwasse (Crupet, Na 127) être d'abord 
agréable et par Pirs. *acomwésse «façon de 
désigner une jeune fille, une bonne amie». — 
V. FEW 2/2, 9594 commòrdère. 

7 Ces formes empruntées (cf. diphtongue 
ascendante), ou se maintient le -r final dans la 
terminaison issue de y + are (comp. ALW 1, 
C. 60 MÉTIER), sont confirmées par les diction- 
naires: DL *familiér, -e, Scius *familiére, 
ViLL. «familiair» (rég., dans la définition du 
verbe 'apprivoiser"), LÉON. *familiér. A porter 
sous FEW 3, 408b familiaris. 

$ Littéral' "domeste' (1), résultat régulier de 
domésticus, et 'domestiqué' (2), emprunté 
au fr. V. DL *doümiésse (F) docile, soumis, 
doucereux, ViLL. et Scius id. doux, souple, 
apprivoisé. Séparer les formes w. de afr. do- 
mesche sous FEW 3, 122b domesticus. — 
Dér.: *adoumiésti amadouer, rendre plus con- 
ciliant REM., Gloss. ̀  id. Stavelot, *adouméstrer 
Fléron, “adoumi Thimister (refait sur "?) 
BDW 2, 90. FEW 3, 123a. 

° V. DL *amadoüler, * ma- F et *amiloürder, 
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rapprochés de “madotile enjòleuse et “milotide 
doucereuse, VILL. et Scius *amidoüler, tami- 
loürder. Le sens de tous ces verbes est 'ama- 
douer, enjôler, cajoler, attirer ...'. V. FEW 24, 
438b amicabilis. 

19 Construction à To 37: '--- qu'un appris 
c. vit avec nous'. 'appris', part. passé signi- 
fiant 'élevé', découle du sens trans. ‘instruire’ 
de 'apprendre'. FEW 25, 49b appréhéndé- 
re. 

!! Autres rêp.: *k'on-z-a-st-aclévé Ni 20 
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(Ard.): littéral! "acconlevé' (ad-cum -) élevé; 
“ké d'vése Ni 19: littéral! “qui devise" qui 
parle; — *ki cáse W 3. — Sont à peu près 
synon. des termes relevés par leng.: l. tac" 

| mign'té, part. passé de *ac'mign' ter, -miy- 
attirer les oiseaux en semant des miettes, d'oü 
en gén. attirer (animal, personne), ou Haust, 
DL voit le croisement de 'accommener' et de 
"miette"; — 2. *amilozé familier, peut-être der. 
de ami, REM., Gloss. 

187-189. PÈCHER, PÉCHE, PÈCHEUR (carte 98) 

Q. G. 576 «le pécheur amorce sa ligne pour pécher» et 577 «aller à la péche». 

RADICAL “PÈCH- de 'pécher" et ‘pêcheur 

E à 

O 
# 
k 

pike (dans “piki 

pès. 

pisk- 
pik- 

+` N O 6 9 

Ley tyttboles agrandis valent pout tonte lè ret crntrahr 

On s'efforce, comme pour les not. 168-170 
CHASSER, CHASSE, CHASSEUR, de présenter les 
faits de maniére synthétique en distinguant 
entre radical ('péch-', souvent identique au 
déverbal *péche") et terminaisons ('-er', '-eur"). 

Le tableau mentionne sous (a) les formes 
que revét le radical 'péch-' et le substantif 
'péche', ainsi que les var. observées entre les 
formes de 'péch-(er)', 'péch-(eur)' et 'pêche'; 

CARTE 98 

sous (b), la désinence de 'pêcher', que l'on 
comparera à celle de "coucher" (ALW 2, 
c. 78); sous (c), le suffixe de 'pécheur', que 
l'on comparera à celui de "chasseur" (ALW 1, 
c. 14); sous (d), les autres t. lexicaux relevés 
par l'enq. pour traduire ‘pêcher’ et ‘pêcheur’. 

$ ALF 988, 1660; BRUN., Eng. 1238; 
FEW 8, 577a et 578b piscari; 58la pisca- 
tor. 
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Fig. 18. Pécheur à la truite (Alle-sur-Semois). 
Arch. MVW 59696. 

(a) Radical 'péch-' de 'pécher' et "pêcheur 
(comp. ALW 1, c. 28 DESCENDRE; c. 31 
ÉCHELLE): péh-, pèx-, pès-, pèsk-, pèk- et pèc-: 
v. la carte!. Noter: pès- To 28; ST Ph 6, 45; 
D 38, 68; pisk- A 7; pésk- A 2; pésky-? Mo 
42, 44; pé(s)ky- ou pyèsky-? Mo 41; pék- To 
78, 99. — Le mot 'péche' est assez souvent 
semblable au rad. 'péch-'?; on note cependant 
les var. suivantes: dans le timbre de la voy., 
pesipès- To 24; Ni 19, 20; Ma 39, 42; pek/pèk- 
A 50; Mo 23; dans le trait! du groupe -sk-, 
péh'/pèh- W 10, 21; pèy/pèh- D 34; H 2, 46, 
53; L 94, 114; Ve 26; My 4; Ma 24; pèx/$ | 
pèh- W 63; pés/péh- W 1, 30; H 8, 38, 69; L 
61; pés/péy- Ne 47; pès/pèsk- S 31; pès/pisk- A 
7; pèk/pès- Mo 37; pèk/pèsk- Mo 17, 42; S 31; 
pèkipè(s)ky- ou pyèsky- Mo 41; pék/péc-^ No 
1, 3; To 7, 37; péc/ péc- ou pèk- selon témoin 
To 13. — Outre les var. opposant 'péche' à 
'péch-', la confrontation des trois mots 'pé- 
cher" (1), ‘pêche’ (2), ‘pêcheur’ (3) permet de 
noter les oppositions suivantes (v. la carte): 
dans le timbre de la voyelle, pih- (1)* / péh- (2, 
3) Ve 32, 34; pih- (1)5 / péh- (2, 3) H 37; pèk- 
(1) / pek (2) / pék- (3) To 78; pék- (1) / pèk- 
(2, 3) To 94; dans le trait! du groupe -sk-, pès- 
(l) / pès ou pèk (2) / pés- ou pèk- (3) Mo 1; 
Gr (1) / pék-* (2, 3) To 73; peé- (1) / pék-* 
(2, 3) To 2. 

(b) Désinence de l'infinitif 'pécher' (comp. 
ALW 2, c. 78): 1. -i--- «ri. H -7 No 2, 3; To 
2; Mo 44, 58; S 6, 13 (ou -ï,); Ch 16, 28; Th 
5, 14, 29-54; Ni 20, '102, 112; Na 1, 49-99, 

109, 112; Ph 6, 15; D 132, 136; W 1-13, 30, 
35, ‘36, '42; H "39, 50, 67, 69; L ...; Ve l, 6, 
26, 31, 35; My 1; Ma 4, 12; B 4, 5, 7; Ne 44; 
Vi 211 H. -ÿ No 1; To 7; A7; Mo 17, 23, 79; S 
1, 19-37; Ch 26-33, ‘54, 63, ‘64, 72; Th 72, 24, 
62; Ni 1, 20, 72; Na 22; H 1, ‘42; Ne 43, 51, 
57, 65, 69; Vi 6, 8 || HI. - To 27; Mo 9 (ip); 
Ch 4, 43; Th 25, 64-82; Ni 2, 11-19, 28-36, 39- 
61, 85, 93-107; Na 6-44, 107, 116-135; Ph 16 
GO. 33-86; Ar; D 7, 15, 30, 34, 38-94, 110-120; 
W 21, 59, 63; H 2-53; L '32; Ve 24, 32, 34, 37- 
40 (mais -e Franch.-Stav.), 42; Ma 2, 3, 9; B 
9, 11, “14, 16, 22, 23, 27; Ne 4 (-i), 20, 44; Vi 
13, 16, 21, 22-47 || IV. -i S 10 || V. -i To 94 | 
-Iyé A 28 | «-iye» A 720 | -ie A 2 | -iu To 73. 

2. “ER: -é, -é ... -&. I. -é, -é To 1, 6 CÉ), 
13, 24, 28, 39, 78, 99; A 60; Mo 1, 42; Ni 38; 
Na 101; Ve 44, 47; My 3-6; Ma '17, 19-29, 40, 
^41, 42, '45, 53; B 2, ‘3, 6, 12, 15; Ne 11, '22, 
'23, 24, 31, 32; Vi 18, 43 (J.H., mais -i enq. 
compl.) || II. -e Mo 20, 64; Ve 40 (Franch.) || 
III. -é A 44 | -& A 50, 55 | -œ A'52 | -à, -ê To 
58; A 1 || IV. -è D 25, 101; Ma 1, 35-39, 43- 
51; B 21, 24, 28-33; Ne 9, 14-16, 26, 33, 47, 
49, 60, 63, 76. 

(c) Suffixe de 'pécheur' (comp. ALW l, 
c. 14 et v. not. 79 MARTIN-PÉCHEUR, n. 1): a, 
-é en général; -ér Ve 32, 34, 37-40 (mais -& à 
Coo), 42; My 1, 3-6; B 2-5, 7-11: äu S 13; 
-Éy S 6; -& S 6; Th 54; -a, Vi 18; -&y Mo 44; 
Vi “21; «-ueu» Vi "36; -u Vi 37, 43, 46; -a, Vi 
47; '-iere' ̂: (pès)yèr Vi 22. 

(d) Autres t. que "pêcher", '-eur': 1.7 'pois- 
sonner': pisn? A 12 (une des deux enq.); -ê A 
'10; 'poissonneur': pisné A 12 (id.); 'poisson- 
ner! pisni To 27; — 2.* "tendre aux pois- 
sons": tèt a pisò No 3 (q. 577: mieux qu”aller 
à la pêche’); To 37 (q. 577); te"t --- To 48; 
"tendeur ---': tèdé a pisò To 48; — 3.? "aller 
“a l tchouke': al čuk Mo 1 (q. 577); — 
4. "battre l’eau": bat ! Ew B 6 (q. 577); — 
5. "prendre des poissons": passim !°. 

! Celle-ci a été établie sur la base d'un 
relevé assez complet. On n’a cependant relevé 
ni le verbe ni le substantif aux pts suiv.: To 
43; A 12 (on connait 'poissonner!, "-eur'); Ni 
6, 90; D 96; W 66; Ve 41. 

? V. en effet "pêcheur: péskyé Mo 42; 



TOME 8. — NOTICES 189-190 

-kyæy Mo 44; péskyè, pék-, pyésky- Mo 41; 
"pêcher": pèskyi ou -k,i Mo 44; péskyé Mo 42. 
On comparera a ces formes a l'infinitif «pes- 
kier, peskié, peski» SIG., «péquier» DELM. Ces 
attestations sont intéressantes parce qu'elles 
montrent l'amorce d'un processus de palatali- 
sation secondaire, plus avancé à l'extr. o: 
v. n. 4. 

3 On ajoutera cependant qu'une comparai- 
son systématique est impossible en raison des 
nombreuses lac. pour ‘pêche’ (not! parce qu'on 
traduit aller à la pêche par "aller pêcher’). On 
n'a pas obtenu 'péche' à No 2; To 6, 28; A 2; 
Mo 9, 20, 44, 58, 79; S 1-13, 36, 37; Ch 16, 26, 
28, 43, 64; Th 5, 14, 24, 46; Ni 17, 38, 39, 45, 
61, 107; Na 1, 59; Ph 6, 45, 69; D 38: H 1; L 
7, 14, 35, 39, 85, 101, 113, 116; Ve 6, 35; Vi 
25, 35. 

* Ces var. montrent que la palatalisation 
du k est un phénomène récent à l'o. 

“ Phénomène d'umlaut: è > í sous lin- 
fluence du -i de la désinence de l'infinitif. 
Comp. *tchissi chasser H 37 (not. 168, n. 1). 
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ê Résultat de -átôr (les autres formes dé- 
rivant de -atôre). V. aussi LIÉG *péchière, 
synon. *pécheuy. 

? FEW 8, 585b piscis cite le verbe 'pois- 
sonner' (Ajoie) et son dér. en -ariu avec le 
sens ‘pêcheur’ (mfr. et plusieurs dialectes). Y 
porter le dér. en -atòre. 

8 FEW 13/1, 200a téndére relève "tendre 
aux poissons’ à Gondecourt; y ajouter le dér. 
en -atôre. 

? Comp. DFL *péhi al tchoüke en lançant 
un caillou. 

19 Compléments: a. espèces de pêches: *a 
l loumire (au falot) Ve 32; "ol wá"me (id.) Ve 
34. V. DL *wáme [Ve 40] brandon de paille: 
*wámale [B 7] id., dans *péhi a l ~; FEW 17, 
492b walm; — b. mauvais pêcheur: *péhá 
(-ard') DL, FEW 8, 581a; *péchoteü ('-ot- 
teur) Dasc., Poiss., à ajouter FEW 8, 579b 
prés de Jers. péquotter pécher à la légère. 

190. LIGNE 

Q. G. 576 «le pécheur amorce sa /igne pour pécher»!. 

Parmi les rép. les plus intéressantes figurent 
le deverbal 'péche' (comp. not. 188), le der. 
*péheüte et le composé 'péche-verge'. 

Les mots ‘verge’, "baguette', 'roseau', 'gaule' 
ont subi la méme évolution de sens que le fr. 
canne (à péche): leur sens primitif est 'gaule de 
la canne à pêche’. 

A. 1.? “ligne, “line, *lime, “lin.ne, *lin- 
me... : liñ passim | /i Ni 20 (Ard.); Na 22, 30; 
Ph 16 | léfi To 73; Ni 107; H 27; Ve 32 | léñ 
Ni 11 | Jéñ Ni 93, 98; Na 6 | lé L 19 (?, v. B, 1 
et C, 1); Ve 1, 26 | /ë Ch 26 | lin No 1-3; To 
2,94; S 10; D 123 | lim To 99; A ‘52: Mo 44 
(ou lifi) | lèn To 27 | lèm To 1, 39, 78 (ou E). 

2.3 “lignolile: oa H 1. 
B. 1.4 *péhe, *péche, *péke...: pèt W 10 

Gm: L 1, 4, 19, 43 (et qqfs C, 1); Ve 31, 34, 

38, 39 (ou A, 1), 40, 42 | pèy D 34; L 94; B A, 
7 (ou A, 1) | pès Ni 85; W 63; H 69; Ma 36 
(ou A, 1), 43, 46 (id.); B 11, 15; Ne 20 (ou A, 
1), 31, 49 (id.), 60 | pék A '20, 28 | pek A 50. 

2.5 *péheüte: pèkét Ve 24. 
C.S 1, *védje: vèč W 1, 30; H 2, '42, 50, 67 

(ou B, 3); L 19, 29, 32, 43 (^ tdi péheü, qqfs, 
ou B, 1), 45, 61, 85, 87, 101; My 1 (dans *pêhi 
al' =; v. D); Ma 3, 4, 12, 19 (ou A, 1). 

a.” *péhe-védje, “pèrvèdje, *pélvédje: pe 
véé L 113 (qqfs pèr») | pérvéé H 67 (ou C, 1); L 
2, 113 | pél- L 106. 
DS *baguéte: bagèt Na 112 (ou A, 1); My 

1,3. 
ES *rozô...: rozó S 37 | -ző To 78 (ou 

À, 1). 
F. *góle (dè pèche) ...: gòl Vi 46 | gòl dè pès 

Vi 38. 
G. "cane (a pèche): kan L 39 | kan a pès Th 

64; Ni 2819. 

! Nombreuses lac.: v. not. 193 AMORCER, 
n. L. 

? FEW 5, 350b linea signale des var. 
*lime. * lime (Nord, St-Pol), lingne (pic.), lègne 
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(Vendôme, Sologne); y ajouter les autres for- 
mes. 

3 Dër. en ‘-euille' du précédent. V. Scius 
*lignoüle fil d'une ligne à pêcher (= sens 
originel), DL */ignoüle, *lign'roüle (Jupille, L 
66) ligne de pêche. FEW 5, 355b lineola. 

+ Déverbal de 'pécher': comp. "pêche" ac- 
tion de pêcher (not. 188). — V. DL *péhe (Ve 
38), Rem., Parler $151 id. HAUST, Chestr. 
*péche et ajouter BAL “pèche (ou *rozó). 
FEW 8, 578b piscari. 

“ Cette forme est probabl' altérée de **pé- 
heüre, littéral! "péchoire'; comp. “tchèssetite, 
var. lieg. de *ichésseüre, littéral! "chassoire', 
mèche de fouet (ALW 9, not. 110). Autre 
point commun entre les deux not.: à *ichésse 
(déverbal 'chasse'), “tchèssetite (et formes ap- 
parentées) répondent *péhe (déverbal 'péche") 
et *péheüte. 

* DL, ViLL, Sctus tvèdje ("pèhi a l' ~ 
DL); FEW 14, 491a virga. — Ajouter 'ver- 
geon' (partie de la) ligne: DL *vérdjon scion, 
partie la plus fine de la *védje, LiËG. *vérdjan 
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id., mais LÉON. *vérdjon, synon. de “baguète, 
ligne, BALLE “vèrdjon canne flexible; vergeron, 
scion (*in — d' ligne). Le second sens est à 
ajouter FEW 14, 493a virga. 

7 Ajouter ce composé de type 'd'd' FEW 
14, 491a virga, et comp. DL *védje péh réce 
(dér. en -aricia), dans une pasquille de 
1750, inséré FEW 8, 579a piscari. 

8 Sens attesté FEW 1, 201b baculum 
dans le composé in [< hamus] -baguette. — 
V. LÉON. *baguéte et noter Ps *baguéte di 
ligne canne à péche. 

? V. Dasc. Pêche *rozó canne à pêche 
(mais *roja roseau, plante) et ajouter BAL 
*rozó (t. de pécheur, *péche et *ligne étant 
utilisés par les profanes). 

19 Parties de la canne à péche (S 37): le 
*rozó canne propr' dite; le “siyon bout distal 
de la canne; le *crin la ligne; la *plume, 
*pleume, * plome le flotteur; la *sérvante fourche 
soutenant la canne. Ce sens de 'servante' est à 
ajouter FEW 11, 539 servire. 

191. HAMECON (carte 99) 

Q. G. 574 «hameçon». 

L'est conserve qqs attestations de *in (comp. 
afr. ain), aboutis! régulier de hamus, et, 
plus largement répandu, un t. *intche, qui 
semble remonter au dér. *hamica. La plus 
grande partie du domaine w. connait *(A)á- 
zin... *(h)an-, qu'on rattache au mnéerl. 
hangsel — L'EH a encore noté “havèt et 
*croké, *crotchét, mots dont le sens premier 
est "crochet". 

© BRUN. Eng. 820; Haust, BTD 8, 1934, 
315-319. 

A. 15 a. tin: ë D ‘32, ‘62, '63; Ve 38, 40 (à 
Coo); Ma 9, '14, '17, ‘18 (à Biron), 40 (^ 
*d'anglés?, v. *házin, *crotchét), 42 (~ +d'an- 
glés?, ou *házin) || b. *nin: né Ve 40. 

2. *intche (f.): éé W '42, ‘52, 63; H 1-21, 
“26, '28, 37 (plus recent et plus employé que 
*hanzin), 38, 39, '42, '45, 49-69, '75, ‘77, '79; 
L 1-29, '32, ‘33, 43, 45, '50, 66-94, '100, 101, 
106, '110, 113-116, “118; Ve 2, ‘4, 42; Ma 3, 4, 
12, '14, '15, 19. 

3.* a. *am’çon ...: amsó (v. la carte) | -ó" Ve 
24; Ne “50 | -ó^ Ve 26 | -ó" Ne 15-16 (ou -ô 
selon enq.) | -6, A 12 | -óg Vi 2, "21 | -0.5 Vi 22 
| -ò"y Mo 44; Vi 27 | 49 To 1 |-è; To 39 | -à 
No 3|-à. Ne 75 (Rancimont), 76; Vi '15, 17 | 
-à, No 2 | -à Ne 51 | -à. Ne 47, 49 (ou -ó selon 
enq.) | aps, -,0 Mo 37 || b. *ém'con, *óm-, 
*um- ...: éms,ó To 27 | em- To 24 |-ay A '10| 
ómsó Ni 26 (2); D ‘133 (ou óm-?) | um- S 31 
(ou am-). l 

B.5 a. *(h)âzin, -à-, -ò-...: hazè D 46 | hå- 
Na ‘121; D 30 (eng. compl.), "32, 34 (enq. 
compl, mais Aã- LH.) 64; H “74; Ma 2 
(à Jenneret), 24, ‘28 (et Melreux), 40 (enq. 
compl., v. tin), 42 (qafs, v. tin) | hō- Ma '32 | 
hó- Vi 14, 16, '19, '29 | azé Ni 19, 20 | âzë W 3, 
59 (-ë9 | ó- S 29, 37; Ch ‘2, '6, 16, 26-28, '54, 
61, 63, '64; Th 24, 29, '32, 43, 46, '49 (2), '52, 
53, 54, 55,761, 62, '63, 64, '67, 72; Ni 11, 25, 
36, 61, ‘71, 78, 93; Na 101 (enq. compl., v. 
d-); Ph 6, 15, ‘21, 28, 37, 45, 69, '74, 78, 79, 
81, 84 (ou &-); Ar 1; Ne “7 | -é Na 19 | -é^ Ni 
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tin, *nin 

*iniche 

*am çon 

"ém Con, *óm-, *um- 

[tidzin, -de, «de 

*ihanzin, «jin, “onzin 

"(ist 

"croké 

«»*bb4loe *erotihét, *crochét 

mE "—— 

17, 28, 98; Na '20, 23 | -é, Ni 85 || b. *(h)anzin, 
“jin, *onzin ...: hàzé Na '102; D '33 (?), 34 (v. 
hà-), '45, '47, '92; H 37 (v. tintche); Ma 1 
(J.H., mais d- enq. compl.), ‘31, “38, 39 | (A)à- 
D ‘74 | à- To ‘97 (dans fer d'-'; v. E), 99 
(id.); S 36; Na 1, 49, '64, 79, 84, ‘92, ‘96, 99, 
101 OH. v. ó-), ‘103, 109-116, '118, '120, 
“125, 127, 130, '132, 135 (arch.); Ph 33, 42, 
'43, 53, '58; D 72, ‘5, 7, ‘9, 15 (enq. compl.), 

'16, '17, 25, '26, 36-40, '48, '56, 58, 68, ‘71, 72, 
73, "16, '80, 81, 84, 85, 87, '90, 94 (arch.), 99, 
'100, 101, ‘102, ‘103, ‘104, ‘109; H '36; Ma 1 
(enq. compl., v. hä-), 35, 36, '37, '44, 46, '47, 
'48, '49, “54; Ne 4, 5, 7, 8,710 | -é Na 22, 30, 
44, 69, ‘102 (enq. compl.), 107 | -é/-é" Na 6 | 
azéé D '27; Ne 28 (?) | áze H /35 | òzé Ni 72; 
Ph ‘40. 
CS *(h)avét...: havé H 68, ‘77; Ve 41; Ma 

'25 | avé Mo 58 | àvé Ni '54. i 
D.3 1. tcroké...: kròké Ve 37, ‘43, 44, 47 

(ou -Cè); B 2, ‘3, 4 (et 4: V.-du-Bois), 5 (ou 5), 
6 (et -è [et] à Petites-Tailles), 7 | -ë My 3 (~ 
*d' péhyon), 6 | «-ai» My 4. 

2. *crotchét, *crochét ...: crócé Na '103; W 
1 (terme enfantin), 10 (?); L 61; Ve 31, 47 (ou 

-k&); My 1; Ma 20, '21, 29 (ou 29), ‘34 (et 34: 
Berisménil), 51 (ou 51), 53; B '7, '10, 11 (ou 
11), 12 (ou 12), ‘13, 16 (et Engreux), “17, '20, 
21, 22, 23 (ou 23), 24, 27, 28, ‘32; Ne '18, 24, 
“28, '41, '46, '50, '59; Vi ‘36 | -e Ma 40, ‘41, 
'45; B 18, 22 (et Compogne) | -sè Ni 6, “9; Ma 
'22 | kro- To 6 | kròsè, To 2 (pti ~) | -šč A 37. 

E. "fer d'*anzin': fyér d äzë To '92, 99 || "fer 
(à pêcher)": fyér a péké To 1 | fyér a péké To 1 
| fyér S 1°. 

! DL, Hausr, Le. 316 et FEW 4, 380a 
hamus. — L'altération *nin s'explique par 
l'agglutination de l'art. indéfini. 

? «Sans doute parce que les Anglais en 
villégiature y ont introduit un hameçon per- 
fectionné», HAUST, Le. 316. | 

3 DL, Hausr, Le 317-318 et FEW A 379 b 
“hamica. Cet étymon (proposé par HOR- 
NING, ZRP 16, 527) soulève une difficulté 
d'ordre phonétique: on attend ““antche (et 
non *intche). C'est pour y obvier que Gamill- 
scheg propose de reconnaître dans *intche un 
féminin analogique de *in 'ain', et que HAUST, 
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Lc. et BTD 5, 1931, 167 analyse “intche 
comme le résultat du croisement de *ha- 
mica(» **antche) et de hamu {> tin), en 
se fondant sur le norm. ainke et sur Belfort 
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‘piquet oblique de 3 ou 4 m de haut, fendu au- 
dessous, pour pêcher le brochet’ Ne '1; ‘sorte 
de ligne dormante destinée surtout à prendre 
le brochet et que l'on amorce d'un petit pois- 

antchot (v. compléments FEW, Lei Noter | son vivant’: talans tède [tendre] nos ~ Vi '19; 
que ë pourrait s'expliquer par une évolution 
secondaire de à analogue à celle qui produit 
ewey … anguille (v. not. 106 et n. 1). — Autre 
sens de *intche: «outil de menuisier servant 
d'un cóté à faire levier, de l'autre (qui est 
fourchu) à arracher les clous» H 68. 

* FEW 4, 380b hamus (sous 2). Noter 
l'altération de la voy. initiale dans les formes 
classées sous b; évolution analogue dans 'han- 
neton' (not. 127, L). 

3 V. LÉON., BALLE, BAL, DEPR.-NoP. et 
Dasc. Pêche *auzin et ajouter Copr. id. 
FEW 16, 141a, mnéerl. hangsel (avec subs- 
titution du suff. -înu). L'étymon, proposé 
par Grandgagnage et repris par HAUST, Lc. 
318-9, ne convainc pas pour des raisons 
sémantique (hangsel signifie 'anse"), morpho- 
logique (difficulté que pose une telle substitu- 
tion) et phonétique (timbre -4- --- -ó- de la 
voy. initiale). — Aux pts en italique dans le 
tableau, le sens n'est pas 'hamegon', mais 

"ligne dormante pour le brochet’ Vi '29, ou le 
mot a la forme *rózé (croisement avec id. 
roseau; secondair' “ligne [cf. not. 190, E]; 
«engins de péche» Vi '29 (au pl). Le sens 
‘ligne dormante’ est enregistré pour le gaum. 
haüsé FEW 16, 753a (additions). 

5 Altération due à une réinterprétation en 
'engin'; HAUST, /.c. 318. 

7 Propr' ‘crochet’, d'où ‘hameçon rudimen- 
taire”; v. DL “havèt et FEW 16, llla, frq. 
“haf, 

8 Porter le sens ‘hameçon’ sous FEW 16, 
399b, frq. *krók, en séparant les dér. en 
“eau' (ici sous 1) des dér, en "et (2). — Aux 
pts en italique, le substantif est déterminé par 
le compl' "de pêche”. 

° Réponses approximatives: l. "Joch To 73: 
v. not. 180 LACET; — 2. "ligne Na 99; D '5: v. 
not. 190 LIGNE; — 3. “bètchéye L. 39: v. not. 
192 AMORCE. 

192. AMORCE (carte 100) 

Q. G. 575 «amorce». 

Les deux rép. principales sont les part. pas- 
sés fém. substantivés de deux verbes signifiant 
‘mordre à l'appât (du poisson)’: 'amorse' (de 
"amordre'), répandu sur tout le domaine, et 
'béqu(i)ée' (de 'béqu(i)er dans la zone lié- 
geoise. — Qqs rép. "appât". 

A? Ï. a. *amwéce ...: amwés D 15, 30, 34, 
64; W 1-13, 35, 39, '42, /56, 59,63; H...; L 1- 
4, 19, 35-116; Ve (mais war à Stav.-ville); My 
3-6; Ma 2-20, 29, 42, 51; B 2, ‘3, 4-9, 12, 16-22 
| -s Ni 19, 20; Ma 24 || b. *amwace, -á(r)ce: 
amwas Na 30, 84, 101, 127, 129; D 25, 40-58, 
68-84, 101-113, 120 (mais -órs q. 576); Ve 40 
(ville); My 1; Ma 1, 35-40, 43, 46, 53; B H, 
^14, 15, 24 (aussi pour renards); Ne 4-14, 16, 
26 (pour renards) | -às Ne 23 | -ars Ne ‘22 (?). 

Il. *amóce, -oüce: amós Ph 37, 42, 54, 79, 
86 | -@s Ph 45 | -às Ch 61; Ph 15. 

III. *amórce, -oû-, -ôche: amórs, -órs Ch 4, 
33, 43, "24 Th 53; Ni 85, 93, 112 (ou -órs 
selon enq.); Na 1, 19, '20, 22, 23, 44-79, 99, 
107, 112; Ph 69, 81; Ar 2 (ou -àrs); D 7, 36; 

Ne 32-47, 51, 57, 60, 65, 69; Vi 6, 8, 16, 25, '36 
| rs Ni 98, ‘102; Na 109, 116, 130, 135; Ar 2 
| -àrs Ch 28; Ni 1, 72; D 38 | -ós, -ós? Vi 13, 
18, ‘21, 22, 27. 

IV. *amorce, -che...: amórs No l, 3; To 
28, 39, 48, 99; A 1, 12, ‘52: Mo 1-20, 37, 42, 
64; S 6-29, 36, 37; Ch 16-27, 63, '64; Th... 
(-órs Th 53; lac. Th 5); Ni 2-11, 26-36, 39, 61, 
107, 112; Ph 6 (rare), 16, 33, 53, 61, 84; Ar 1; 
D 94, 123-136; B 23, 27, 28, 33; Ne 15, 20-31, 
49 (aussi pour renards), 63, 76; Vi 2, 35-47 | 
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*gmweee 

*aneace, Zäre 

"ume, once 

ambre, oü- 

*umáche 

“armaron 

“ana che 

“hérchépe, -éye, -iye 
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-ors To 27, 78 | -órs To 7; A 37 | -órs, To 24| 
-à,rs To 73 | -órs A 50 | -órs A 7 | -ór$ No 2; 
To 1, 94 | -ór$ A 2*. 

B.5 *bétchéye, -éye, -iye: bècèy L 1, 7; Ma 
9 | -ëy L 19, 29, 32, 43, 66 | -iv H 1, /39, 42. 

C. tapat ...: apa To 13; S 1; Ni 6, '9, 17, 20 
(Ard.); Na 6 | -à, Mo 41 (?)*. 

! Qqs compl" proviennent de la q. 576 «le 
pêcheur amorce sa ligne» (réponse: "met une 
amorce"); v. not. 193 AMORCER. On n'a cepen- 

dant aucune rép. pour les pts suiv.: To 2, 6, 

37, 43, 58, 71; A ‘13, ‘18, ‘20, 44-60; Mo 23, 
44, 58, 79; S 31; Ch 72; Th 5; Ni 38, 45, 80, 
90; D 96; W 21, 30, 66; L 14; My 2. Plusieurs 
tém. ont préféré au terme général ‘amorce’ un 
mot spécifiant le type d'appat utilisé: "ver" W 
3; L 4, 43; B 30 (formes a la not. 167); 
"mouche! W 3; L 4 (formes: ALW 1, c. 64); 

'asticot': astikò B 6; -u A 28. A Ve 6, on 
répond "om qon en déclarant que le mot vaut 
pour l’ensemble (hameçon + amorce). 

2 FEW 24, 171a admórdere. Pour la 

diphtongaison du 6 entravé par r + cons. 

comp. ALW 1, c. 5 BORGNE; c. 62-63 MORT(E); 
pour la transformation de rs en $ en gaum., 
comp. ALW 1, c. 78 POURCEAU. — Sens: 

comme le mot n'apparait pas dans une phrase, 
on ne sait s'il désigne ce qu'on met à l'hame- 
con ou ce qu'on jette dans l'eau préalablement 
a la pêche (comme à H ^28, où on précise qu'il 
s'agit de «ce qu'on jette la veille: avoine cuite, 
etc.»). La q. «amorcer» a recueilli des infor- 
mations plus précises sur le plan du sens: v. 
not. 193, n. 2. 

3 Comp. Li£G. *amóche et Mass. *amórce; 
le Gloss. S'-Lég. connait seul" le dér. *amor- 
cadje (v. n. 4). 

* Ajouter 'amorgage' au sens ‘amorce’: 
“amòrgadje BAL; -mor- Dasc., Pêche et Gloss. 

S'-Lég. = Pour Bat, le dér. signifie en outre 
"action d'amorcer' et ‘endroit où on amorte’: 

5 Pour "béqu(ijer' mordre à l'appát, v. DL, 
Scirus *bétchi, LÉON., Pirs. *bétchi, etc. FEW 
1, 306b beccus. 

5 Complément: à S 37, on précise qu'on 
amorce [avant la péche: v. not. 193, n. 2] avec 
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"dou tourtia (du tourteau) ou “dou pin rosti et 
qu'on pêche tal pétote (pomme de terre), tò 
viér (lombric), “6 viér dè vâse, *à l' cazéye 

(«caset», larve de phrygane; v. not. 156, sous 
6°). V. encore not. 193, C. 

193. AMORCER 

Q. G. 576 «le pêcheur amorce sa ligne pour pêcher». 

L'enq. a obtenu assez régulièr' le v. 'amor- 
cer', parfois dans le sens visé par la q., parfois 
dans le sens ‘jeter des amorces dans l'eau pour 
attirer le poisson’, et, en qqs pts de l'arr. de L, 
le v. ‘aboissonner'!. 

Fig. 19. Pêcheur amorçant. Type populaire liégeois * Marcatchou 
(dessin au crayon par Constant Simon, 1881). MVW. 

A.? (a) Formes du rad. 'amorg-': se repor- 
ter à la not. 192 AMORCE, en notant que le -r-, 
qui s'amuit parfois à la finale devant -s, repa- 
rait normal! devant une désinence tonique (v. 
sous b). — Additions: amwèrs- L 29; amórs- 
Ni 38; amòrs- A ‘20; Mo 23; 1, 31; Th 5. — 
Variantes entre 'amorg-' et 'amorce': -mwè- 
verbe / -mwe- subst. Ma 24; -mwé- / -mwa- B 
li; -mwa- / -mwa- (?) Ne 22; -mwa- | -mwè- 
Ma 42; B 12, 22; -mwa- / -mwa- D 110; -mò- / 
-mó- Th 53; Na 49; Ph 81, 86; -mó- | -mò- Ph 
6, 13, 33; Vi 2; -mó- | -m&- Ph 15; mg, / 
-mó- Vi 35; -mu- | -mò- Vi 43; amós verbe / 
amars subst. Na 1303. 

(b) Flexion de l'ind. pr. 3 ps.*: 1. '(amorg) 
-éye, -éye ...': -éy H 2, 50, 67; L 19, 29, 61, 94; 

Ve 24; Ma 12, 19; -óy Ve 42; Ma 53; B 14; 

-éy, -éy Ni 28, 85; Na 6, 44, 49, 69, 84, 99, 107 
(ou 'amorce"), 135; Ph 33; D 38, 58, 68; Ma 
35, 36; -é, -é Na 59; B 28; 2. “iye, frei: -iy Na 
1, 109, 127, 129; D 7; H8, 27, 28,42; y S 1; 
-iy Ni 98; Na 116; H '39 (ou -iy?); 3. “ik, 
sich': -ih H 69; L 4, 43, 113, 116; Ve 1, 37, 38, 
40, 44; Ma 2, 3; -iy H 53; L 114; Ve 35; My 
4; B 4 (ou “amorce"); -if Na 30; B 15; 
4. '-it ...*: -i D 25 (peut-être donné pour l'in- 
fin.?), 30, 40, 64; Ve 34; Ma 39, 42; B 12, 22; 
-i Ph 16; 5. 'amorce'5: amórs passim; - No 
1-3; To 24, 78 (-æ); -é? Mo 20; -è S 13°. 
B. a. *abwés'néye: abwèsnèy L 85, 87. In- 

fin.: *abwés'ner (ne pléce): abwèsné n plès H 
67 || b. *amwés'néye: amwésney L 101 || 
c. *abwésse: abwés L 2. 

C.* «met une amorce». ‘met une amorce' 
Mo 9; Ch 61, 63; Na 79; D 36, 94, 120, 123; 
W 13; H 37,739; L 106; My 1; Ma 29 || '--- un 
appât" Ni 17 || "--- une (la) béquée' H 1, ‘39, 
“42 (v. D); L 1, 7, 32, 66; Ma 9 || '--- un ver' 
To 58; Na 1; Ph 45; W 3 (*stitche ---); Ve 40 
(ou A); Ma 9 || '- -- une mouche' Ph 45; Ve 40 
l| --- une casée, -ette' (= larve de phrygane): 
kazèy Ma 9 | küzèy Ph 45 | cézét Ve 40 || 
'--. des vermailles' (= éphémères): wérmay 
Ma 9 || '--- un coq de pré' (= sauterelle): kòk 
di pré Ma 9 || '--- un vert bouc’ (id.): vèr bòk 
Ne 9. . 

D.? «prépare (sa ligne)». 'appréte': apréstey 
L 39 | après Mo 44 | -es Ch 26 | -èt Vi ‘36 || 
'appointe': apwèriy H ‘42 ('--- et met une 
béquée") | -pwét Ni 20 (Ard.; infin. en -ti) || 
‘prépare’: prépar To 7 || 'appáte': apat Vi 25 
(ou A) || "charge": čeč Ni 19 | déé Ni 20 (Ard.) || 
'enfile': é"fi/ To 48 || 'arrange': arés To 28 || 
'astique': astik B 6 || 'monte': mòt W 30 || 
'emmanche': amác Ph 42 ('---, puis amorce"). 

! On n'obtient pas de rép. aux pts suiv.: To 
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6, 13, 37, 43; A 2, 28, 44, 55, 60; Mo 17, 41, | 
42, 79; S 19; Ni 2, ‘5, 6, ‘9, 26, 45, 72, 80; D 
84; W 21, 35; H 21, 68; L 14, 35; Ve 8, 32; 
My 6; Ne 39; Vi 27, 47. La rareté de la pêche 
dans certaines régions explique les lac. ainsi 
que les rép. périphrastiques parfois approxi- 
matives classées sous C-D. Par ailleurs, la 
formulation de la q. a pu dérouter, certains 
témoins ayant répondu qu'on n'amorce pas 
une ligne, mais une «place», préalablement a 
la pèche; v. n. 2. 

? Présentation: on indique sous (a) les in- 

formations relatives au radical "amorç-'; sous 
(b) ce qui concerne la désinence de l'ind. pr. 3 
ps. de 'amorc(ier. — V. FEW 24, 171b 

admòrdére et les dictionnaires, qui men- 

tionnent l'infinitif: DL “amwèrci, VILL. «am- 
warsi» (inc. de Scius), Pirs., BAL “amòrci, 

BALLE, MASS. *amórci, Copp. tamotirci, DASC., 

Pêche “amorci, Gloss, S'-Lég. *amorci. — 

Sens et construction: le plus souvent, on tra- 

duit par "amorcer sa ligne' au sens ‘charger 
l'hameçon d'un appát' (sens relevé par la plu- 
part des dictionnaires); certains tém. ont tou- 
tefois répondu "amorcer sa place", "--- une ---' 

dans le sens ‘jeter des amorces dans l'eau pour 

attirer le poisson": *plèce H 28 («préparer une 
place en jetant un appât»), ‘39, ‘42; Ma 9, 51; 

*place Ph 45; D 36; Ma 4; Ne 4, 11, 24; enfin 

qqs-uns ont utilisé 'amorcer' absolument pro- 

babl' toujours dans ce second sens: To 24; S 

1, 31; Th 2; D 25 (?), 64 (jeter du grain dans 

l'eau), 68; H ‘39, 53; L 43; Ve 35, 42; Ma 51. 

Pour 'amorcer une place’, v. DL, CopP., 

DEPR.-NoP.; pour ‘amorcer’ dans le méme 
sens, v. Pirs.; Dasc., Pêche, BAL, LIEG., Gloss. 

S'-Lég. (ex. peu clair). 
3 À Na 135, on répond *amórce [-&-] (ind. 

pr. 3 ps.), mais on ajoute que «dans tous les 

autres cas, on dit amwarsi» (ind. pr. ou 

infin.?). 
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+ Celle-ci correspond: aux désinences des 
verbes du 1*' groupe se terminant par un 
groupe consonantique complexe (v. ALW 2, 
c. 89 PRÈTE(-MOI): *prustéye, -éye, -éye); à 
celles des verbes du 1“ groupe terminés par un 
radical palatal (v. ALW 2, c. 90 (IL) CHARRIE: 
+ichèriye ..., -éye, -éye); à celles des verbes du 
2* groupe de type inchoatif (v. ALW 2, c. 91 
(JE) REMPLIS: *rimplih, -ch). 

5 Aux pts de l'extréme o. (No-To), il est 
difficile de déterminer si -&- se rattache au 
verbe ou à l'adj. possessif qui suit. 

6 [nfinitif (donné seul ou avec l'ind. pr. 3 
ps.): 'amorc-i" Ma 4; '-? Ch 43; D 36; H 38; 
Vi 21. 

7 Littéral' 'aboissonner' (ou plus précis! 
rener’). V. les nombreux sens relevés par DL 
*abwéssener, *abwés' ner, parmi lesquels "pré- 
parer (une place) pour pécher en y jetant des 
amorces'; FEW 1, 351b bibitio. Le compl' 
attendu est donc 'place'; pourtant, l'enq. a 
relevé le mot dans une traduction littérale de 
la q. (compl': ligne’), sauf à H 67. — Altéra- 
tions: la forme *amwés néye s'est altérée par 
assimilation (5 » m, sous l'influence du n qui 
suit) ou par l'attraction de “amwèrcéye; la 
curieuse forme *abwésse résulte peut-être d'un 
croisement entre 'aboissonne' et ‘amorce’ (type: 
*amweéce, v. (b) 5). 

8 Se reporter aux not. 192 AMORCE, 167 
VER, 155 ÉPHÉMÈRE, 148 SAUTERELLE, à la not. 
156 AUTRES INSECTES (pour les noms de la 
larve de phrygane), à ALW 1, c. 64 MOUCHE. 
— Construction: le compl' est en général 'à sa 
ligne"; ‘à son hameçon? (“intche, *anzin, *ó-: 
v not. 191) à Ni 17; D 36; L 1, 66. Noter la 
distinction à D 36 entre 'amorcer une place' et 
"mettre une amorce “a l'anzin'. 

9 Rép. assez vagues, parfois tout à fait 
imprécises ("monte', 'emmanche"). 

194. FILETS (de pêche) 

Q. G. 2051 «filet de pêche (différentes espèces)». 

Le terme générique 'filet' a déjà été traité à 
la not. 181 FILETS (de tenderie). Sont présentés 
ici les matériaux récoltés par l'EH concernant 
les diverses espèces de filets de pêche!. On 
notera qu'en maints endroits, la pratique de la 

pêche au filet était, au moment de l'enq., rare 
ou inconnue. 

$ BRUN., Eng. 703. 

1° Carrelet et grand carrelet ou carre. Filets 
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a nappe simple de forme carrée. Deux perches 
attachées en croix selon les diagonales du 
carré retiennent le filet; une troisième perche, 
fixée à l'intersection des deux autres, permet 
de le manœuvrer?. 

Fig. 20. Pêche au carrelet (Étalle, début 20° s.). 
Arch. MVW 3953. 

A. *tchak'tréce: caktrès H 1. 
Bi *stikét ...: stiké Th 72; D 94 | -e Ph 79, 

81 | érikè Vi 43. 
C.5 *(h)av'roüle, -ou-, “avwèle, “arwèle...: 

havräl D 64; H 1, '28, 37, 38, ‘39, '42; L 1, 29, 
45, 85, 87, 101, 106-116; Ve 40; My 1 (H. 
Cun.); Ma 4, 9, 24, 42 | avräl Na 1, 107 
(E.W.); D 7, 38, 72, 81, 101; Ne 4 | -à Ni 17, 
28 | -« Ch 61, 63; Th 24; Ni 1 (7); Na 6| 
avwèl Mo 58 | arwèl Mo 1, 64 | navrél* Mo 
23 (0). 

D. 1. *cáré fêlé: karé félé Ni 17 || 2. *ewà- 
ré, *cáré...: kwáré H 1, '42 | karé Ma 9 | 
«carré» To 1 || 3. *cár'lét: kärlè Ar 1. 

2° Épervier et épervier dormant ou gille. 
Grands filets en forme de bourse, dont le bord 
est muni de balles de plomb. 

A." a. *éprivi, -pru-, -pré-, -pèr-...: éprivi 
Vi 13, 22 | -i Vi 27 | -vyé Na 107 (E.W.); D 38, 
81, 101; Ne 4 | -vye D 94 | -vyé Ph 79; D 81 | 
«-vier» To 1 (ép-) |-pruvi Vi6| -i Vi8 | -vyé D 
7, 72; Ne 14 (arch.) | -prèvi Vi 43 | -pérvi H '42 
| -vyé Ch 61 (e-), 63; Vi 37 | -vyé Vi 16 | 
épervé To 78 || b. *privi, -ier: privi Ne 51 (ou 
ép-?) | -vyé Ph 81. 

B. *aplouke: aplaik A 1. 
C. *cotré, -tria...: kòtrè L 1, 29, 116; Ve 

40, 42; My 4; Ma 9, 24, 53 | -è Ve 24 | -£ Ve 
38, 44; B 4, 5, 7, 11, 16, 22 | -e Ve 31 | «-ais» 
My 1 (H. Cun.) | € My 3; Ma 42, 51; B 21, 24 
j -é Ar 1 | -trya H 1, 53 (kôk-) | -tya H 69. 
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3° Seine, Filet formé d'une longue nappe 
qui barre le courant transversalement et qu'on 
traine au moyen de cordes. 

A.19 1. *sáme, “same, *sóme: sam My | 
(H. Cun.); Ma 51; B 4, 7, 11, 21, 33 | sam Ve 
31 | sòm D 94 | sòm D 101, 110; Ne 4, 11, 14, 
24, 26, 31, 47 (J.-M. P.), 49, Si, 60 || 2. *tíre- 
sáme: tir sam B 33. j 
B. |. *trênât filèt, filèt trin.nant: mëng 

filè My 1 | file trênà Ph 81 || 2. *trin.nó: trénó 
To 27; Ch 63 (synon. dòrméè's). 

C.!? 1. *dormant: dórmá Vi 43 || 2. *dor- 
meûse: dòrmës Ch 63. 

4? Tramail. Filet disposé verticalement com- 
me la seine, mais formé de trois nappes super- 
posées (deux extérieures a grandes mailles; 
une intérieure à petites mailles)!?. 
A. *pir'cá, A. “pièrgò, -òme, “pèrgò...: 

pirsà Ma 20; B 2, 5, 7, 11, 16 | -à D 64; Ma 
19, 24 | pyérsó Ne 39 (ou -óm) | -ó Ne 11 | 
pérsó Ne 51. 

Bi" “tramay: tramay B 11. 
5° Verveux. Filet conique soutenu par des 

cercles de bois et disposé au fond de l'eau; une 
fois entré, le poisson ne peut plus sortir. 

A.!* a. *vivroü, ou, *wi-, *vé-, *wé-, *vér- 
vel ...: vivrai Ve 44; My 4 (wi-); Ma 51 (vi-); B 
4, 5, 7, 11, 21, 22 (Compogne); Ne 24, 26 (vi-), 
49, 63 | wè- My 3 | vivra Th 24, 46, 54, 72, 77; 
Na 107 (vé-); Ph 53, 69, 79; D 101, 110; My 1 
(wi- H. Cun.); B 21, 33; Ne 4, 11, '23 (?), 31, 
39, 47, 51, 76; Vi 22 | vérvé D 94; Ma 24; Vi 
13, 37 || b. +vèrvi, *vir-, *viviyer" ...: vèrvi Vi 
6 | -i To 27 | virvi Vi 8 | viviyé To 39. 

B.'* *bouriche, -itche: bawif Ar 1 | -ič Th 
54. 

6? Truble. «Filet en forme de poche, at- 
taché à un cercle de fer fixé sur un manche ... 
Avec la truble, on péche dans les buissons, 
dans les touffes d'herbes qui sont au bord de 
l'eau» BONHOMME, Péche 207. 

A.!? 1. *troüle, *trüle: trail H 53 | tral H 
69 | trül Na 107, 109; Ph 79 || 2. *troûlé, 
*trü- ...: trálé D 64 | trülé D 101; L 39, 87 (-è) 
| -lva Na 1, 79, 109; D 38; H 1 | tru- Na 6. 

B.?? 1. *poüheü, A. -jwè, *püheü...: piké 
L 101; Ma 9 | -ü H 38 | -u H 37 | -we D 72, 
84 | piké My 1 (H. Cun.) | pu- Ve 40 || 
2. *poühéte, -jéte... *pü-, *pwizéte: pawèt D 
64; H 53, 67; L 114, 116 | -yet L 39 | -Zét D 7, 
81, 101; Ma 51; B 21; Ne 4 | pū- Mo 23; Ch 
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16, 43, 63, 72; Th 24, 29, 46, 72, 77; Ni 33; 
Na 107 (L.V.); Ph 6, 15 (-er), 69 | pu- S 1, 37 | 
pu- To 2; Th 5 | pwizèt Mo 1; Ma 42 (-at) || 
3, *spüjéte, *épwizéte, -pwi-: spüzét Na 109 | 
épwizét Vi 22, 27 | -pwi- Ne 60. 

C.?! *boüsse: büs Ni 17; H '42; My 4. 
D.?? 1. *satch, “sac: sac D 84 | sak Th "2 

(~ à pèsô) || 2. *ras'satche, *rassatche: rassac 

Vi 8, 22 | rasaé Vi 13, 27. 
E.?3 *bonéte: bonèt W 63; B 16. 
F.?* |, *riveü: rivé Ma 9 || 2. *riv'twàr(e), 

*ruk'tware: riftwàr To 39 | «ruktoire» To 1. 
G.?5 *stok'hàme: stokhàm H '42. 
7e Filet pour conserver vivant le poisson 

pris. 
1. *reüse?5: rés D 64; H 50; L 45, 87, 101, 

106, 116; Ma 4, 9 || 2. *réyó, “ré(y)é,(w)?": 
réyó To 71; A 1 | ré é&w To 2 | réé, To 6. 

8° Autres types de pêche: a. à la nasse. 
A.?? “nèsse, *nasse...: nés H 1, 38, '42; L 

101, 116; Ve 42 | nas To 27; Mo 23, 58, 64; 
Ch 61, 63; Th 24, 46, 54, 62, 72, 77; Na 101, 
116; Ph 53, 81; Ar 2 ("^| à poissons’); D 7, 38, 
68, 72, 94, 101, 120; H 37; Ve 40, 44; My 1; 
Ma 9, 24, 51, 53; B 4, 16, 21; Ne 4, 51; Vi 6, 
8, 13, 27, 43 | nas To 78, 99 | nas Mo 1. 
Bn *banse: bas Ni 17. 
C? +ravache: ravàs To 99. 
b. à la cordée, pour prendre les anguilles. 
A.39 +cordé: kordé Ne 51. 
B. *üré: ré To 78. 
c. à la «balance», pour capturer des écre- 

visses. 
A.3? *balance: balás Ne 49. 
B.33 *platia: platya Na 107. 
C.33 *rakéte: rakèt Ne 60; Vi 2244. 

! La q. 2051 «filet de péche...» a récolté 
moins fréqu' le type “filet que la q. 503 
«mettre des filets pour tendre aux oiseaux», 
probabl' parce que la formulation de cette 
q. invitait à énumérer les espéces de filets 
plutót qu'à fournir un terme générique. — 
Outre ‘filet’, la q. 2051 a recueilli 'harnais' 
(file, dans un sens général, FEW 16, 203a 
*hernest): kèrna L 2; Ma 39; arná No 3 (~ 
“pou l péke). — Les commentaires des notes 
qui suivent sont trés brefs: ils éclairent seul' 
les mots et les sens relevés par l'EH. Pour plus 
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de détails sur le maniement des filets de péche, 
v. BoNHOMME, Péche, auquel on se réfère 
constamment dans les notes qui suivent. 

? V. BoNHOMME, Péche 195-200, qui, outre 
le carrelet (2 m de cóté) et le carré (3 m), cite 
encore le grand carré (5 m), qui servait à la 

péche au saumon et portait à Jupille [L 66] le 
nom d'*alire (à ajouter FEW 24, 290b-291a 
alarius). 

3 Précision: goujonnier H l. — V. DL 
“tchak `t(ejrèce petit carrelet ou échiquier; 

filet goujonnier manié a la main et FELLER, 
Notes 219 (étude sur -ariciu). FEW 13/2, 
357a t$ak-. 

* Précisions: carrelet D 94; échiquier Ph 
79; «avec branches, posé à plat dans l’eau; se 
referme» Vi 43. — Le mot tire son origine des 
perches qui maintiennent le filet; ajouter les 
mentions w. FEW 17, 233a *stikkan. 

“ Précisions: filet tendu qu'on descendait 
dans la rivière au moyen d’un moulinet Mo 
64; filet monté H 1; filet soutenu par deux 
“crwèziéres Th 24; carrelet D 81; ableret Ma 
24; grand filet rectangulaire Ma 9; grand filet 
L 106; — épervier Mo 1; terme peu précis L 
45. — V. DL *haw(e)roüle ableret, carrelet, 

filet assujetti à deux bâtons croisés et attaché 
au bout d'une longue perche, Scius *hav- 
roüle, Pirs., BALLE *avroule [ajouter Ph 45 à 
l'EH], BAL *avroüle, Copp. *avroule, DELM. 
«avreuille» et SIG. «avruelle» [à comp. aux 
données de l'EH]. Dér. en '-ereuille' de “haver' 
accrocher, puis prendre, saisir FEW 16, 111b 
“haf. — Ajouter, d'après DELM., le synon. 
“hapelourde ableret; filet pour la pêche carré 
et tendu sur deux demi-cerceaux mis en croix 
et qui se suspendent au bout d'une perche. 
FEW 4, 382a happ-. 

$ Agglutination du -n de l'art. indéfini. 
” Précisions: grand filet D 81; se lance, 

avec balles de plomb To 78. — V. FEW 
17, 172a *sparwari, où on corrigera wall. 
épuvi en épruvi et où on ajoutera le t. b, ainsi 
que “pluvi L 28, 52, 53, d'après BONHOMME, 
Péche 201. 

8 Précision: épervier plutôt que carrelet. — 
Le mot apparaît pourtant comme une altéra- 
tion de "happelourde' (v. n. 5). 

? Précisions: épervier Ve 31; filet de fond B 
24; grande poche aux bords garnis de plomb 
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H 1; en corde Ar 1; mais, carrelet H 69. — 
BONHOMME, Pêche 203-204 explique que le 
*cotrê est l'épervier dormant ou gille «posé 
sur une sorte de cadre fait au moyen de petites 
perches ou *brokes [...] qui sont reliées par 
une corde. Le moment venu, le pêcheur tire 
sur cette corde, les perches se rabattent et le 
gille, entrainé par les balles de plomb, s'étend 
brusquement sur le fond. [...) Ce filet se relève 
comme l'épervier.» V. encore DL tcotré 
1. cotte, jupe, jupon; 2. t. de pêche, épervier, 
DFL, s.v. épervier, pour la var. “cwètré L 85, 
et PiRS. *cotria (G); FEW 16, 348b *kotta 
(et n. 11: «ressemble à une jupe»). 

19 Précisions: grand filet My 1; grand filet 
qu'on refermait Ne 49; «filet qu'on avance 
dans l'eau, de la largeur de la table; on le 
referme» Ne 26; «barre la riviére; un homme 
sur chaque bord» B 33 (pour “tire-same), 
mais «[filet manipulé par] un homme avec ses 
deux mains» B 33 (pour *sáme); filet avec 
deux manches Ne 4; filet à deux bátons, 
disparu Ve 31. Le mot est dit masc. à D 94; 
Ve 31; B 33; Ne 11, 14, 26, 31, 51. Il semble, 
d'aprés les définitions recueillies, que les for- 
mes *sáme... recouvrent deux espéces au 
moins de filets: la premiére correspondant à la 
seine, filet en nappe simple, beaucoup plus 
long que large, tenu verticalement dans l'eau, 
que les pécheurs, montés dans des barques, 
trainent et referment, en rapprochant les deux 
barques (cf. BoNHOMME, Péche 205, qui reléve 
*sáme pour Jupille [L 66], à comp. à DL 
“same L 66, mais *sayime G, F); — la 
seconde à un filet plus petit (genre de truble?). 
V. encore BRUN., Eng. 703, qui relève sa, in (f.) 
Montigny-s.-M. (filet qu'on traine dans la 
riviére; une extrémité est maintenue à terre, 
l'autre est portée par une barque [= seine]) et 
sóm (f.) Landrichamps et D 135; Ne 72, 73 
(filet à bonnette, assez semblable au filet à 
crevettes, avec lequel on peut fouiller sous les 
pierres); le second mot est rapproché de Wel- 
lin (canton) seaulme 1621. — S'agit-il d'une 
différenciation de sens du seul mot ‘seine’ 
(FEW 11, 54b sagena, qui ne reléve pas de 
formes en à) ou de la rencontre de deux mots 
differents? Le genre masc. de certaines formes 
fait difficulté pour le rattachement à l'étymon 
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latin. Pour la var. liég. *sayíme, se reporter à 
la not. 33, n. 2. — Ajouter SCIUS *sav'né 
grand filet de pécheur, vraisemblabl' dér. du 
précédent. 

11 Pas de précision permettant de savoir s'il 
s'agit de filets du type seine. — V. FEW 13/2, 
166a *traginare (frm. traíneau grand filet 
de chasse ou de péche qu'on traine). 

12 Sans précision. — Comp. BONHOMME, 
Péche 204 *dormante L 52, synon. du liég. 
“sayime. Sens inc. FEW 3, 140b dormire 
(“ante”), 141a (“euse)). 

13 V. BONHOMME, Péche 206-207: ce type de 
filet était très peu employé dans la Meuse. 

14 Précisions: trémail Ma 24; filet glissant 
sur une perche et orné de balles de plomb B 
16; bourse au bout d'un long manche Ma 20: 
épervier B 2, 5, 7. Comme l'indiquent ces 
définitions, le sens originel s'est diversifié. — 
Pour le sens 'trémail', v. DFL *pirçä, HAUST, 
Chestr. *pièrsôme [dont la finale paraît avoir 
été influencée par *sóme] grand filet triple, 
BRUN., Eng. pérsó, bèr- [infl. de "berceau'?], 
pérsó grand filet qu'on traine à plusieurs; v. 
aussi, cités par HAUST, Gloses liég., AHL 3, 
1943, 420-421 (n° 97), LiéG. *piérsau petit 
filet de péche, assez analogue au tramail et 
employé surtout pour pécher le menu poisson 
sur les gués, ainsi que la précision (pour Tin- 
tigny et S'-Léger): le filet était trainé par deux 
personnes qui marchaient dans l'eau et qui le 
soutenaient à l'aide d'une perche placée à la 
partie supérieure. — Comme l'a montré Haust 
dans l'art. cité, le mot correspond à 'perch-al"; 
il est classé FEW 8, 280a pèrtica. 

15 Donné comme un synon. de *sáme. — 
V., avec le sens 'trémail'! BONHOMME, le. 
*trama et FEW 13/2, 236b tremaculum. 

16 Précisions: verveux Th 54; Ma 24; «on 
l'attache à une pierre et il reste dans l'eau; les 
truites entrent, mais ne peuvent plus sortir» 
Ne 26; forme allongée, espéce de nasse Ne 63; 
nasse D 110; Ne 49; filet rond d'env. 1 m de 
diamètre Ph 53; grand filet To 39. — V. 
BONHOMME, Pêche 208-209 *vivrou, -oü (avec 
description et illustration), DL id., REM., 
Gloss. *vévroü, VILL. et SCIUS *wivrou «petite 
nasse ...», Pirs., BAL *vivrou, Haust, Chestr. 
id. «nasse faite de fil et montée sur cerceaux», 
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LiÉG. id., Mass, *virvi, “vèr- (suff.?; v. n. 17), 

DELM. *vervier (id.); v. FEW 14, 321a verti- 
bulum, et 323a, à propos de la finale des 
formes du nord: «Au nord du domaine gallo- 
roman s'est créé assez tót à partir de vérti- 
bülüm un t. *vertibellum. Celui-ci a alors 
échangé la deuxième partie du suffixe [?] 
contre -icülum, d'où verveil. Fr. verveux est 
issu du pluriel de verveil (-els > -eus)...» — 

En réalité, les formes w. ne peuvent remonter 
au prototype invoqué par Wartburg. Il serait 
sans doute plus simple de partir d'une base 
vértibeólu (par substitution du suff. 
* -eólu, dont le rendement est très élevé en fr. 
comme en w., au suff. dimin. lat. -ülü), qui 

suffirait à expliquer le w. 'verveuil' ("vèrvdi, 
d'ou vévr&, vi-) et le fr. verveux, issu du pluriel 
ou d'une forme dialectale de 'verveuil". 

17 L'identification du suff. fait difficulté: à 
Vi 6, 8, le t. correspond apparemment à 'ver- 
vier'; à To 27, 39, il pourrait s'agir d'une var. 
de 'verveu(i)': comp. mot, ZA 2, 7 (ALW 1, 
c. 65, t. IX) et *pik (r)iéle musaraigne (not. 
46, D). 

18 Précision: «filet à mailles tressées; le 
poisson peut entrer, mais ne peut pas sortir». 

— Comp. les sens du t. sous FEW 1, 644a 
burra. 

19 Précisions: épuisette Na 79; D 38; H 1, 
69; *poüjéte D 101; trouble Na 107; mais 
«tenu par les quatre coins» [— ?] L 39; grand 
filet de pêche D 64 (pour *troûlé, par opposi- 
tion à troule [?]). — Littéralt 'truble', fém., 
mais donné comme masc. à D 64, et dér. 
'trubleau'; v. FEW 13/2, 342b tryble et 
343b, ou Wartburg réfute, pour des raisons 
phonétiques, l'étymon tribula (cf. notam! 
Hauser, DL). 

20 Partout ‘épuisette’. — Littéral' "puisoir', 
".ette' et 'épuisette; FEW 9, 628b pütéus 
(dér. de "puiser"), 629b (de 'épuiser"). 

?! Comp. le sens 'filet de forme conique' 
relevé pour le fr., FEW 1, 668b byrsa. 

22 Précisions: petit filet au bout d'une 
perche Th ‘2: mais *ras'/satche est donné 
comme synon. de *vivrou Vi 22. — V. cepen- 
dant LiÉG. *rassatche truble ou trouble, filet 
de pêche et BRUN., Eng., qui livre les formes 
rasa, rasac, rassa et la forme anc. rassart 1264. 
Littéral! "sac" et déverbal de 'rassachier' (pref. 
re-ad-ex), les formes rasa et rassart (d'une 

fausse analyse de -a en '-ard") représentant 
'frassac', tandis que *ras(s)atche équivaut à 
'rassache'. V. FEW 11, 21a saccus (frm. sac 
petit filet qui sert à la péche du poisson d'eau 
douce) et 28b (rassatche, d'après LIÉG.). 

23 Précision: épuisette W 63. — Ajouter ce 
sens, qui s'explique par la forme conique de la 
truble, FEW 24, 4la abonnis. 

24 Précisions: «filet qu'on traîne: ton 
l' riv'téye» [truble?] Ma 9; «filet circulaire 
pour poisson blanc dans les fossés» [sans 
doute truble] To 39. — Les deux t. apparaissent 
comme des dér. en -Griu (peut-être en -ó- 
ria pour F, 2, dont le genre n'a pas été 
déterminé) de “river racler, etc. et *riv'ter 
effleurer, etc. On ajoutera le sens ‘espèce de 
filet` FEW 16, 729b riven, auprès de Malm. 
Faym. rivé coupe-navet, et le t. *riv'toir(e) a 
la suite du verbe *riv'ter. — La forme de To 1 
est assez fortement altérée: influence de l'onom. 
ruk- (v. FEW 10, 55a) ou de *ruke motte (v. 
FEW 16, 741a ruik)? 

25 “grande truble', BONHOMME, Péche 208. 
— Du néerl. stokhaam (stok baton et haam 
filet) DL et FEW 17, 245a, ou sont mention- 
nées d'autres var. 

26 Précisions: poche pour conserver les 
poissons pris, vivants dans l'eau L 101; Ma 4, 
9; petit filet ou on conserve vivant le poisson 
A 1; mais épuisette L 106. — V. DL “retise 
partie filochée de tout filet ...; bourse filochée 
en forme de còne ou le pécheur met les pois- 
sons capturés et qu'il dépose dans l'eau. — Le 
type oriental est altéré d'un type primitif "ror 
(> 'roise'; comp. liég. *cleüse de 'cloie' < 
cléta, etc.); le dér. occidental s'analyse en 
'rei-eau', que l'on comparera au dér. oriental 
'rei-s-eau': *ríhé, tri- espèce de filet de ten- 
derie (not. 181, ADD. 39). V. FEW 10, 329b 
rete. 

27 Précision: nasse en gén.; en osier To 78; 
en forme de manne Ma 53; pour truites, en 
corde D 120; grand verveux B 21; «méme filet 
que *arwél [v. sous 1*, C]» Mo 58. — Dans la 
Meuse, la nasse s'employait pour la péche aux 
anguilles, BONHOMME, Péche 210 (avec figure). 
— FEW 7, 28b-29a nassa. Pour a entravé > 
è, comp. 'sac' (ALW 1, c. 88). 

28 V, ALW 4, not. 137 PANIERS, type 1. = 
Ajouter “pani, dans "pêcher au ^` LÉON. 

?9 V. ALW 4, not. 137, type 10 et n. 18, ou 
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est mentionné le sens ‘engin de pêche en osier, 
nàsse' REN., et où le mot est dit d'origine inc. 
— H est cependant classé FEW 10, 62b 
rapère, où le rouchi “ravache figure avec 
son sens le plus fréquent de "grande cage en 
osier pour enfermer les poulets’ (v. vol. ult.); 
on séparera toutefois *ravache (suff. -acéa) 
de ravage etc. (suff. -aticu), et on le portera 
62b à la suite de Bgat. ravas (-acèu) ravin, 
etc. 

30 Précision: ligne de fond. — Littéral' 
'cordeau'; v. BONHOMME, Péche 211 *cwérdé 
corde de 10 ou 20 m de long à laquelle sont 
fixées, de distance en distance, des bas de ligne 
[...]; les cordées servent surtout à la pêche aux 
anguilles», ainsi que Mass. *córde 1. corde ...; 
2. ligne de fond pour la péche, lignes dorman- 
tes avec plusieurs hamegons: ‘tendre aux —'et 
LiËG. *córde engin de pêche; *cordéléte bout 
de ficelle auquel est attaché l'hamegon dans 
l'engin de péche appelé *córde, BRUN., Enq. 
'corde', sous la rubrique «cordeaux». V. FEW 
2/1, 650a chórda, sous g, ou on ajoutera les 
t. 'cordeau' et elette’. 

3! Un schéma dessiné par l'eng. montre 
qu'il s'agit du méme type d'engin que le 'cor- 
deau', etc. — On rapprochera la forme tour- 
naisienne des formes chestr. et ard. insérées 
FEW 16, 698b *réps (Neufch. arroi senne, 
grand filet de péche Dasn 390, ard. arroy 
Drouin), auprés desquelles on ajoutera les var. 
de BRUN., Lc. (arwa; amrwa) et une mention 
égarée sous réte, 10, 329b (arrois 1390). 

32 V. frm. balance filet de pêche plat pour 
les écrevisses (dp. Lar. 1867), FEW 1, 362b 
bilanx, avec l'explication «comparé à un 
plateau de balance». 

33 Précisions: balance pour la péche aux 
écrevisses Na 107; pour écrevisses Vi 22. — 
Les mots 'plateau' et 'raquette' sont eux aussi 
motives par la forme de l'instrument. Le sens 
‘balance’ est attesté pour le premier FEW 9, 
47a plattus (Paris) et pour le second 19, 
144a raha (gaum., d'aprés Lo) 

3⁄4 Autres filets et engins de pêche: 1° "rege 
d'éstale: rés d éstal L 1. V. DL 'chalut, espèce 
de filet à poche’ et BONHOMME, Pêche 200 
«filet en forme de poche [...] tiré par une 
barque». Pour *reüse, v. ci-dessus, n. 26; pour 
le syntagme, v. FEW 25, 602a, astèlla, ou il 
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faut ajouter une mention égarée FEW 10, 
404b rigidus; — 2° *cóvane: kòvan Ne 51, 
avec l'explication «pour anguilles; se plaçait 
au bas de la vanne du moulin». Le sens du 
mot engagerait à la rapprocher de 'venne/ 
vanne' retranchement construit dans une ri- 
viére pour fermer le passage aux poissons, 
FEW 14, 247a venna. Cependant le mot 
*cóvane engin de péche ne peut étre isolé de 
BRUN., Eng., not. 115 BARRAGES: kòvan (f.) Ne 
72: kòban (f.) Vi 5, lesquels possèdent le méme 
rad. que kóvé (var. kàvé, kavó etc.) bassin de 
la fontaine ou on rince le linge, propr' bassin 
d'eau que forme une source BRUN., Eng., 721 
FONTAINE. Il est donc vraisemblabl' dér. de 
"cave": comp. les sens enregistrés pour 'ca- 
vain’, '-aine' FEW 2/1, 559a cavus; l'évolu- 
tion du sens a dü être ‘gouffre’ > "barrage 
occasionnant une retenue d'eau' » 'engin de 
pêche constituant un barrage'; — 3° cette 
sorte de capture évoque un filet qui n'apparait 
pas dans les matériaux de l'enq.: le *kitowe ou 
guideau, long filet conique dont on présente 
l'embouchure, assez large, au courant, DL et 
BoNHOMME, Péche 204; FEW 16, 321 kiedel 
(à comp à Hausr, DL, qui voit dans le mot w. 
une altération du fr. guideau); — 4° “aragni: 
arani D 94, sans description. Comp. les sens 
relevés par FEW 25, 80ab aranéus, sous 2 e; 
— 5? +bourdjeit: burge Vi 22, accompagné de 
l'explication: “bourdji avou in bourdjeti poür 
Jâre aler lès péchons dins l' grand ras'satche. 
Verbe et dér. en -atóre sont à classer sous 
*füricare, FEW 3, 897a, prés de MarcheE. 
burdji agiter l'eau pour chasser le poisson vers 
le filet; — 6° l'enq. a encore récolté quelques 
mots désignant le panier du pécheur (à comp. 
avec les matériaux d'ALW 4, not. 137 Pa- 
NIERS, ADD., A et avec les mots désignant le 
panier du tendeur, ci-dessus, not. 184, ADD. 
39): a. *bahóde, *bachóle: bahót Ma 24; basól 
Ne 44, 69. Précisions: boite ou on met les 
poissons au retour de la pèche Ne 44; panier 
du pécheur, en osier, avec couvercle Ne 69. V. 
ALW 4, Lc., type 1 et n. 19; — b. *bondive: 
bódif Ma 24, défini par 'caisse que les 
pécheurs placent dans l'eau pour garder les 
poissons’. Son rôle est donc analogue à celui 
de la *reüse. L'étymologie de “bondive a été 
étudiée par J. GERMAIN (DW 19-20, 229 sq.); 
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— c. *cofe: kóf Ma 51 (*méte ó ~); B 21; — | ALW 4, 281, formes mises en relation avec liég. 
d. “bò.ète: «bouét» To ‘71; bòèt A '18. | *bohéte, *bouhote (FEW 15/2, 8b *büka). 
Rapprocher de bwat To 27; «bowat» A '18, 
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L'index des formes a été effectué, en règle générale, comme dans les volumes précédents. Toutefois, comme. if 
se double ici d'un index étymologique, on mentionne en général les formes réelles (en italiques) plutôt que leurs 
types (en romaines), sauf lorsque ceux-ci sont identiques on très semblables à celles-là. — On n'a pas relevé, dans 
ce premier index, les intitulés dés notices, pour lesquels on se reportera à la table des matières. 

Dans l'index étymologique, on n'indique pas la durée des voyelles, si ce n'est pour les étymons germaniques, 
Les abréviations c. a. et s. après les références aux pages signifient qu'on suggère à ces endroits: une correction (c.) 

à l'article du FEW correspondant à l'étymon cité, l'addition (a) ou-la suppression (s.) d'un étymon dans cè méme 
ouvrage. — Pour les mots d'origine inconnue ou incertaine (v. la fin de l'index), on indique les adresses du FEW 

(volumes 21-23), que l'on fait suivre, entre parenthèses, de la forme ou de l'une des formes concernée(s). 

übalowe 279a 
aband'né, abando(u)ié 36a; aban- 

don (à l') 37b; aban.n né 36a 
ab'djawe 244a 
dbéye 252b 
abibaude (poit.) 345b 
übléte 245b 
abwèrgnt 396b 
abwés'néye, abwésse (ind. pr. 3 ps.) 

406b 
aclaper (s') 187b, 236b 
aclèver 210b, 399a 
ac mwuarti,ac'mwér 398a; ac 'mwèr- 

der 398b; -dou 398a; ac'mwès" 

398a; ac'mwésse (bone) 398b 
ac'mign té 399b 
acomwader 398b; -mwarsi 398b 
acouplüre 219b 
acouver 210b 
acraper 326a 
äcrawe 255b 
ac ett 49b, 335b, 336a 

acwati (s') 84a 
adéle 350b 
adjéfe 31a 
adoumèstrer 398b; adoumi 398b; 

-mièsti 398b 
aféres (pl.) 393a 
afréchan 283b 
afut (aller à 1”) 364b 
afuter 364b; -teü 366b 
afutiós (pl.) 393a 
agace 107a; agace (d) 153, 154a; a, | 

(d') 107b, 108; agace clawiére, 
a. coliére 154a; a. crawieüse, a. 
cróyeüse 154a; a. cri, te 154a; 
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agace lòziére, a. róziére 154a; a. 
scrabiefise 154a; jambe d'a. (aller 
à) 108a; agache 107a 

agavé 31a 
agayan 222a, 226b, 237b; -yon 

227b; -yons (pl.) 393a 
aglou 389a 
agn- 48a 
agoulevint 184b 
aguéce 107a; v. agace 
aguiyon 21b; aguwer 48b, aguyon 

21b; v. aiguill- 
ahalécrin 344b 
ahaler 344b 
ahans (pl.) 347a 
aigner (mfr.) 48b 

aiguill 48a; aiguille 21b, 101a, 
333b 

aile (d^) 260b 
ainke (norm.) 404a 
akeuron 80b 
aládi 36a 
alande 148a 
albaltriche 149b 
ale 19a 
alécrin 343a 
alédi 36a; -dichadje 37a 
alène (1) 23a 
alène (2) 312b 
aleür-aux-poules 198b 
aleuwète 123a 
alevin 247b 
alicrègn 341a 
alire 409b 

` alonde 148a 
t alóre 121b 

i i 
i 

í | 
| 

alóse 252b 

alou 121a; alouette 121b, 123a; 
aloue(tte) (d) 123b, 124b, 125ab, 
147b, 209a; aloue(tte) (d^) 387a; 
aloyau (fr.) 123b; alóye (1) 121b 

alóye (2) 252b 
alòyète 121b; v. loukt; aluwète 123a 
amadotiler 398b 
ambléte (1) 246a 
ambléte (2) 246b 
am'con 402b 
amiélè 317a, amilé 37b 
amiloürdé 398a; amilozé 399b 
amilüre 316a 
amóce, -ôche 404b; amorç- 406a; 

amórcádje 405b; amorcé 384b; 
amórce 404b 

amouréte 393b; {tinde a U) 393a; 
amoureüs (linde ds-) 395a; amou- 
reüse 308b, 348a 

ampièle 246a 
amproüle 257a, -próye 256a 
om ron 279b; a. d'or 298a 
amwèce 404a: amwés'néye (ind. pr. 
3ps)406b — 

ancrawe 253b 
andion 319a 
andje 311a, 337a 
andjile 243b 
anédi 36a 
anène 312a 
anglès 274a; -glese 275a 
anguile 243b; anguille à sept trous 

256a; anguille de cheval 256b; 
anguiye 243a 

dnsène (d') 362b 
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anseñ 361a 
antchot (Belfort) 404a 
an'ton 279b 
anwèye, -fye 242b, -wile 243a; 

anwile dé bó 224b; v. 
anwion 21a 
anzin 403a 
aose 252b 
aout (d') 324b 
apat 405a 
apèle 393b 
apeü d’ mouches 213a, a. d` mol- 

chètes 170a 
ap lant 393b; von Je 393b 
aplepin 319b 
aplouke 408a 
aprèsse, apréstéye (ind. pr. 3 ps.) 

406b 
apris 398a 
aprivé 397a; aprivwèzé, aproviji 397a. | 
apwinte, Ave (ind. pr. 3 ps.) 406b | 
aragne 339b; aragni 341a, 342a, | 

-gn'riye | 
343a; araigne (d) 350b; araigne | 

1 Avierge (d°) 345a 
| dyion 21b, 255b 
| avreuille, avroüle, avruelle 409b 
| avüler 396a 
| avwèle 408a 

412b; -gníre, -gnis', 

d'eau 339a; aranteüye 343a 
arbalète 149b, 185b 
arbre (d^) 129a, 235a 
arc-an-ciel 254b 
archè 149b 
ardeillon (ang.) 24a 
ardennais (d') 132a; Ardenne (d') 

132a, 143b; 145b, 158a 
. drdèyon 23a; ardillon pic.) 23a 
ardin 279b 
dré 4092 
aréche 25a 
arègneretih,...-crègm: 341a, 343a; 

aregne 340a; arègni 342a; -fye 
341a 

arèke, -èsse, -èle 235a 
argnére 344b; -gni 341a, 342a 
arguilion. (rouchi) 23b; 

: (Saint.) 24a 
arièsse 24b 
drimièle 113a 
arin 340b; arincrin 343a; arinine- 

toile 343b; arintwèle 343a 
áriole 113b 
arioplane 334a 
driot 213b 
arna 385b, 392a 
arn? 341 a 
urnicot, -coté 279b 
arnile 343a; arnitwale 341a, 343b 
arnoté 279b 
arogneure 343a 
aronde 147b; aronde(lle) (d) 149ab, 

185b; arondéle 148b; arondje, | 
| balau (1) 281a 
| baló (25 (d') 129a 

-ongue 148a 
arracher 38b 

anguille | 
| ártitche 311a 
| arwéle 408a 
| drwète 121b 
| arwit'lót 177b 
| dscweti 84a 
| aspic 219a 
` astique (ind. pr. 3 ps.) 406b 

arguion | 
| dyon 255b 
| azot 82b 

| arrange (ind. pr. 3 ps.) 406b 
| arroy tand.) 412a 
| arsignolèr 171b 
` drichi, fiche 149b 

artijon 35h 

atthis” 29b 
atéléyes (pl.) 392b 
atiray 392b 
atourneá 115a 
atrape 369b, 371ab, 377a 

| atrivaye 393a 
| attache 25b 
aupite (Ard.) 199b 
auzin 404a 
avét 386b, 403a 
aveugle (faire a.) 396b; aveügler. 

-gli 396a, aveñler, -lir 396a 

aw'djawe 244a; aw'hé 244b, 256b 
awéte (aller à l') 364b 
awéve 244a 
dwèye di hàye 224b 
aw hE (1) 23b, 48a 

i aw hif (2) 49a 
| aw'hion, avion 21a 
aw'ji 49a 

| awous trésse 323b 
| dye 19a 
| aye 396a 
| avèsses-(pl.) 393a 
avète 396a; vir" 384b 

babawe 29a 

bablame 217b 
| bach'lôde 394b, -chéde; -öle 394b, 

412b, bach'roüle 394b 
bacoule (afr.) 67b 

| bagadje 393a 
| bagouléte 66b 
bâgue 313b 
baguète 389b, 401b 
baki (faire b. les oiseaux) 386b 
bahóde 412b 
balance 382a, 409a 

| balou 278b, 28la, -loüde 279a; 
|o -douje 279a, 289b, 295b; -loüjf 

281ab; -latij`nè 281b; -louve 
278b, -louwe, dowe 232b, 278a 

bal rer 123b 
balue (aliég.) 281a; balijè 46a; 

-üye 278b 
banse 409a 
barake 394b 
härau (d') 129b 
birbé 259a; -biyon 259a 
barbote 260b 
barbuzète di moliné 291b 
barcoléte 67a 

| barre de fer 386a 
| bas (d')158a 
|! bascoléte 66b 
baston 389b 

| bataclan 393a 
| bateü-sinje 200a 
| batisporia 132a 
| batisse 237a 
| batskiwik 132a 
| battre l'eau 400b 
| bawe (ind. pr. 3 ps.) 44a 
bawéte 276b 
biye (ind. pr. 3 ps.) 44a; 47b 
bayi 278b 
bazür 393a 
beau (d') 139b 

| bébéte 13b 
bec de verre 334a; béc-dé-cane 

235b; hécasse 210a; [bèchot] 
188b 

bécoléte 66b 
bédot 311b 
bégasse 210; gass? 199a; -gassine 

210a 
bépuéne 209a, 283b, -guine 121b; 

-guinéte 121b, 209a 
béléte 67a 
belge (d`) 157b 
béque-bois. 354b 
bércoléte 67a 
bérdjf 349a; bérdjot 185a; berger 

(d') 350b; bérhére (Aiript) 349a 
bèri 196b; bériére (Thaon, Mesnil- 

Az.) 197b. 
bérjéronète 118b; -jirót 118b; -jotin 

186a 
hérlingue 246b 
bérton.. 263b, 264a; -toner 264a 
bésse 13a 
béetch-cwásé 211b; b:d'aci, b. 

di-keüve 319a; — bètche-a-stran 
| 287b: b-bois 185b; b.fék 185b; 
io b.-fiér… 185b, 319b; bétche-pá 
| 185b; bétchét 255b; bètchèye... 

404b. 405a; bètchi 405b 
bètch'id, -ter (1) 255b 

| 
1 
j 
i 
| 
Í 
| 



bèteh'ter (2) 255b 
bête 13a;béte à bon Dieu, etc, 289b, 

208a; b. à l'oreille 327a; b. à 

queue 233a; b. à sept (six) trous 
256a; b. de blé 276b; b. de bois 
326b, 338b; b. de boulanger 
323a; h. de farine 325b; b. de 

flade 287b; b. de fourineau) 
325a; b. de gaz 325a; b. de grain 
276b, 325b; b, de maie 325b; b. 

de Marie 291a; b. de moulin 
325b; b. de saint Martin 291a; b. 
d'orage 336a; b. du diable 287a; 

INDEX DES FORMES ROMANES ̀ ̀ 

b. du paradis 290a; béte noire | 
(frm.) 326a; v. biésse 

beüladje. ler 51b 
beüri 196b 

beurtoner 264a 
bézi (sé) 84a 
biascoléte 66b 
biasse 13a 
bibdte 344a 
bibiche, bibisse 13b 
bibò 291b 
biche (1) 32a; biche (de chevreuil) 

53b 
biche (2) 281b; b,-balowe 279a 
hicoléte 66b 
bidiwe 283b 
biésse 13a; b. à l' pétrole 298a; b. 

di ri 337b; b.-a-linne 316b; b. dé 
bo 319a; hiéte 13a, 361b; v. bête 

bihe 32a 
bikéte de saint Martin 291a 
bilots 346a 
bim' 274a; bimbin, binkion 215b 

biscorion, biscowiich 132a 
bisse tafr.) 52b 
bisse 234b, 281b; biste 13b; bite 

13a 
*hizdde balowe 279b 
bizawe 279a 
bize-à-cawe 

279a 
bizer 281b, 301a, 324b; -zète 300a; 

bizó 323b, bizou 324b; biz'rète 
300a 

blanc (d') 105b, 120b, 136a, 138a, 
137b, 166b, 252b; blanc coler (d°) 
164b, 200a; blanc cul (d'); blanc 
djon.ne 133ab; blanc foie 28b; 
blanc posi (d') 181b; blanc mou- 
Chet 200b; blanc moulon 284b; 

blanc poisson 245b; hlané tchés- 
seit 200a; blanc ver 285a; blanche 

281b; ` bize-dbalowe 

agace 154a; blanche marcotte 
67b; blanche tête (d°) 180b; 
blanke treüte 259b, — blanc 

(s.m.) 135b, 136a, 245b, 246b, 
247b; blanche (sf) 246b; — 

blanc-coler 157b, 200a; blanc-cul 

149a, 166b, 265b; hlanc-golé, v. | 
blanc-coler; blanc-manteau 105b: 
blancs-yeux 259b 

BLASONS POPULAIRES ` bousier 288a; 
bruwan ` 281b-282a: 
193a: limace 359b; loup 57a: 
Fayi 304b; taon 304a 

blate 325b 
blé (d) 181a 
bléró 62a 
bleu (d') 152a, 166b; bleu lign'rou 

181a; biet mokèt 200a; bleüse 
gripète 209b; bleuwe-tiésse 153a; 
bleuwère 166b 

blingue 246a 
bé 383b 
bodé 238a 
bódét 276b 
bodèt 394b 
bódje 83a 
bôgne 305a; bógne viér 257b. v. 

borgne 
bo(h)éte 413a 
bohóde 394b 
bois (d') 125b, 129a, 269a 
bok 80a 
bóké 382a 
bokèt... 80a, 301a 
bok'hó 261b 
bok'tid 80a 

boligna (d^) 290a 

bóme 63b, 83a, 92a; -mer 95a 
bandive 412b 
bonèt 32a; -nète 409a; -nin 32a 
bordon 263b 

| bóré 302b 
| bóre 83a 
borgne (faire b.) 396b; borgne taon 

305a; b. ver 296a: v. bógne 
boria (d') 169b 
boskér 80a; -kètia, -iô 80a; bosquèt 

188b 
bosse 302b 
bosséle 271a 
bossó 145b 
botchió 80a 
botéye 132b 
batri; 237a 
boû d' fagne 57a 
boubounes (pl.) (d') 275b 
bouc (de chevreuil} 53b 
bougron 143b, 145b 
Ponkt... 1962, 336a 
bouhote 413a 
boukin, -inádje 82a 
boüler 46a 
boulot 140b; -ot(e) 260b 
bourbote 258b 
bourdjeü, -dji 412b 

chouette | 

| 

417 

bourdon 263a, 274b; bourdoner 
46a 

| bouriche 408b 

i 
H 

H 

| 
i 
i 

| i 
i i 
i 

H 
H 

Í ! 
i i 
i 

| boürson 386a 
bouscréngue 261b 
boüsse 313a, 365b, 386a, 409a; faire 

b. 387a 
boussole 231b, 396a 

| boute 91b, 271a; boute-a-cé 382b 
| boute-boute 208a, 209b 
| boute-sót lett 323a; boutédje 91b 

bouteille 334a 
bouter 93a, 385a; -téye 91b 
boüti 300a 
bouture 91b, 271a 
bouvreii, -euy, -vrí 144a 
houzin 271b 
bovi 145b 
boyés (pl.) 29a 
bozer 38a 
bracone (aller à la b.) 364b; braco- 

ner 364a; -neü 366ab; uf 366a 
braguéte 107b 
bráke (ind. pr. 3 ps.) 44a 
brakène (aler à la) 365b; 

brakeun'résse = 366b; — brak'nà 
366b; -nant 366b; -naude 365b; 
-nédje 365b; -mer 364a, 376a; 
-ne 366a, -neüse, -néy rèsse 
366b; -néye (aller à la b.) 365b; 
-ni 366a; brake (1) 367a; brake 
(2) (aller à la 6.) 364b 

bráme (1), «mer 51b 

bráme (2) 259a 
branconer 364a; -ni 366a; braque 

(fr.) 367a 
brát (ind. pr. 3 ps.) 44a 
braune 261a 
bráye 394a 
brayi 196a 
brème, -mète 259a 
bren d'agace 108b 
brét (ind. pr. 3 ps.) 44a 
breton 274b; v. bér- 

brèyi 196a; wire 211a, (d') 125b 

bricolá 366b; -cole 373ab, 380a, 
395a, (aller aux b) 364b; -ler 

364b; -leá 366b; -if 366b 
bridé (fr) 73b; brides de chibòt 

(pl.) 261b; bridon 157h 
briquetterie (d') 129a 
briyeule (ind. pr. 3 ps.) 213a 
brovár 53b; brochét, -ch'ton 255a 
brohi 196a j 
broke 365b, 382a, 384a, 410a; bró- 

kèt 255a 
bronder, -divi 46a 
bròne, -nète 259a 
brotcher = Zog — 302b: 

brotch'ton 255b 
brotchèt, 



Tet? 
broukagne 261a 
brouhire 197b 
brouiller 47a 
broütiyi 46a; brouwan 263b, 279a; 

broüyar 263b 
brouyi 196a 
broüyi 45b; -yon 263b, 279a 
brówe, brow'ter 396b 
broye 196b 
bruant 147a 
brüle-cul 169b, 179a; brûler 314a, b. 

(les yeux) 396b 
brun (d') 157b 
brüre 45b; brüte 279a; brüter, “ti, 

-tyf 45b; — bruwan 263b, 279a; 
b. d' brin 288a; bruwire 45b; 
bruyan 279a; -yarde 274b 

bruyère (d') 139b 
brüyf 45b; bruyon 274b; bruyonner 

46a 
brwiyé 196a 
buisson (d') 235a 
büjan 190b; bâje, -jon 197b 
bur 187b 
burbus (Waimes 1532) 75b 
burdjí 412b 
burle (ind. pr. 3 ps.) 44a 
burtiner 264a; barton 263b 
büse 197a 
büsé 31b; buse aux pierrettes 33a 
butte 92b 
büzár 197b 
büzia 30a 
bwagne ver 224a 
bwé-goyé 314b 
bwés d' las' 382a 

cabane 394b 
cabawin 286b 
cabiau (1) 242a 
cabió (2) 261b 
cabonète 387b 
cabot 233a, 2414, 247b, cabotz 
“(aprov.) 241b; cabus (d') 241b. 
311b 

cacaye, -yer 293a 
cache-as-flades 117a; — c-as-ies 

333b; c-as-pous 288a; c.-make 
371a; c-pin 289b, 325b; c- 
pouves 199b; cacheü (aux jeunes) 
376b; cachi 338a 

cacorun (afr.) 190a 
cadje 389b; -djoléte 391a 
cafard 325b, 355b 
caftoriye 299b 
caf tiére 226b 
cakou (Eure) 190b 
cai djaicot (Montbél.) 111a 
caje 391a 
cake-é-front 333b; caker 335a 

| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 

! 
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calande 276a, 326b, -lanke 276b | 
cale 207b 
caléne (&miensN.) 277a 
calin 195b 
calinke 276b; cálon (1) 276a 
cálon (2) 277a 
calone 276a 
calowe 220a 
calpitche 221b, 226a 
calvas sorices (mlat.) 85b 
campagne (d') 76b, (tendre à la) 

387b; campagnol 97b 
can bétch 221b; can piche 226a 
canari 143b, 209a; canaryin 209a 
cane 401b 
canole 382a 
cánóye 256b 
cant» 40a 
capiche 267a; -chot 267b 
capougni 39b 
caprò... 378b, 392b 
cap'tiére 226b 
capucin 279a 
caracole(-lim'con) 357a 
carbó 103a 
carcailler (fr.) 208b 
cárdinal 133b, 145b 
cardon'rét 133b; 

393b 
cáré 408a; càré félé 408a 
caricole 357a; carigógó 357a 
cár let 408a 
carlí 289a 
caroli 269a 
caroline 291a 
cârosse 334a 
carotte (d') 311b 
carpe 259a; cárpé 261a; carpète 

259b 
carpice 226a, -pitche 221b, 226a 
casée 406b; casette 406b 
caspiyt 38b; -pouvi 39b 
cassèt 338b; -sine 338b; 

290b 
cat-cornu 189a; cat-fó 189a; cat- | 

uwant 189a H 
cate-chife 371ab, 378b; cate-pate | 

221b, 226b, c-pèce 221a, c.pi | 
221b, 226a, c-piéche 226a, c.- | 
piére 226b i 

tate-souris 85a | 
catelinéte 290b | 

Í 

| 
d 
i 

| 
| 

-donéte 133b, 

-sinète | 

catér-pétche 221b, catré-béich 221b, 
c.-pèke 226a, c.-piéche 221a, c.- 
piére 221b 

catrine. -nète 290b 
catroupè 221a 
caux 107a 
cavä (d') 311a 

| cawan 189a 

cawe (1) 106a 

cawe (2) 82a; cawè ver 224a; cawer 
225a; cawèt 82a 

cawió 189a 

caye 207b 
cayét 252b 
cayou (d^) 130b 

cay tousse 359b 
cay trésse 348a 
cazèye... 338b, 406a 
cendré (d') 157a 
cen" 371ab, 377a 
cér, cérf 50b, cérf". cérf' Sla; cerf- 

volant (fr) 5lab 
cerp' 377a 
chabot 233a, 241a 
chaf-chaf 165a 
chaférlike 217b 
chafion 286a 
chaflote 327b 
chaland (Yèr., Moselle) 285b 
champ (d') 76b, 97b, 123b, 129a, 

158a, 350b 
Champagne 158b 
chandronéte 133b 
chansonet 115a 
chaou 190b 
chaprieulle 392b 
charangon 276b 
charbote 286b 
chardonét, -ète 133b 
charge (ind. pr. 3 ps.) 406b 
charloté 279b; «tin 283a 
charoker 38b 

i chasser (et dér.) 363a; chasser le 
putois 70b 

chayeteü 118b 
ché d'auné (St-Amé) 137b 
chéfion 286a 
chéfler 41b 
chéglé 55a 
chélot 321b. 
cheminée (d') 106b, 149a 

` chèm'ner l háye 314b 
chéne (d') 158a 
chér, chér S0b 
chercher 38a 
chérf ̂  50b. chérf' 51a 
chérfiyon, chérfon 286a 
chèrpint 216a 
cheüre 315a 
cheval (d^) 358a, 361a; ch. d'herbe 

323b; ch. d'or 298a; ch. d'osière 
323b; ch. de/du bon Dieu 2984, 
321b, 322b; ch. de/du diable 
287a, 290b; ch. de flade 287b; 
chevalier 348a 

chèvrète 53b; chévreü, -eul, -euy 53a 
chéyf 384b 
ch'fane, ch'féne 244b 



chien de terre 76b, 285a, 321b 
chiér 50a 
chièrpint 216a 
chifler 41b 
chiler 46a 
chimot 50b 
chin'wès 31a 
chinchèrlout 308b 
chingliou 55b 
chit-chit" 120b 
ch'niye 313a 
chaflè 42a; -fléte 367b 
choke 92a 
chépe 125b 
chorchi,re 307b 
choton 79b 
choue-corneille 106b 
choufler, -i 42a; -fleü 164b; chou- 

fléve la linéte 139b; -flot 144a 
chouwète 192a 
chove 1993 
chóve-souris 85a 
chufler 41b 
chüler 46a 
chur-bèc 96a, 259b 
chwane (d') 332b 
chwäp'lète 327b 
chwine 215a 
ciár, cièr 50a, ciér 50b, ciér- 

à-cwanes 51b; cièrf” 50b 
cigäre 255b 
cigogne 210a 
cina (d) 149a 
ciné... 137b, 209a, -ni 137b, 209a 
cinse (d') 128b 
cinsérlot 308b 
chf 531a 
civetta (it) 194a 
cisète 307b, 333b, 348a; cízió 325a, 

327b, 333b, 348a 
clabot 233a, 241a 
clame 361b 
clarinete 290b | 
clawe-pi 257a; claw'ti 231b, 348a 
clé-dié 152b 
clér'con 169a 
clicou 239a; clicheron 240a 
clipia 377b 
clitchét 378b; clitch'roü 321a 
cló-l'à 200b; cló-l'uhy 210a 
clocher (d') 106b, 149a 

cloporte 355b 
clotch'reü 239a 
clouc 234b, 238b; clouclou 238b; 

cloük ` 189b; cloukète — 238b; 
clouk'sé / 238b; clouk'ser, -~ter 
240a; clouk'té, -tré 238b 

cloupia 239a 
cloussó 239a 
cloute (ang.) 190b 

INDEX DES FORMES ROMANES — 

cloutré... 238b, 321a 
clowi 124b 
co-d'-souris 85a 
cóbra 325b 
coche a pots 396a 
cochevis (fr.) 125a 
coc'male 211a 
cocsinéle 291b 
códe-piche 85a 
códe-souris 85a 
cofe 371a, 372a, 413a 
cofin 313a 
cok'lét 323b 
cok'lévi... (1) 124a, 185b 
cok'lévi (2) 125a 
cok livi, -louwi, -luvi 124a 
cok'mal 211a 

cok'sante (f.) (d°), -ser 182a 
colá... 103a, 110a, 164b; colá-djéró 

lila; colas 110a; colas du Bo 

d' Vèke 111a 
colébeü d' pinsons 132a 
colébia 227b 
colét 380a 
coleuvré 224b; couleuvriner (Metz) 

322b; colévrot 224b 
coló 110a, 201b; coló d'aoüt 323b; 

coló-pirót, colóbriyó 113a 
colomb 201a, 205b; c. de bois 203a, 

205b; c. de cour 205b; c. mansár 

201b, c. mansó 203a; c. rami, -ier 

203a; colomb sauvage 201b; 
colombe 205b 

-owe 220a, -ive 219b 
commun (d') 159a 

compagnon dés várléts 146b 
COMPARAISONS ET LOCUTIONS 

anguille 244a; baguette de fusil 
368a; biche 52b; blaireau 63ab; 
bok S1a; cafard 326b; caille 
208b; mávi (calembour) 164a; 
chabot 242b; chardonneret 135b; 
coucou 188b; couleuvre 220b; 

écoufe 200a; écrevisse 353a; 
épervier 195b; foie 28b; geai 
110b, Hila; grenouille 229b; 
grillon 321b; hanneton 282b, 
283a; hoche-queue 102a; lentes 
331b; loir 72; loup 57b; loutre 
59ab; marcote 67a; mite 316a; 
orvet 225ab; pic 187ab; poisson 
18; poudre 369b; punaise 319b; 
roudion 264b; salamandre 227a; 
sanglier 56b; sangsue 361b; taon 
265a, 305b; tarin 137b; rcholèt 
285b; truite 253b; vairon 247b; 
ver de terre 362b; warbó 301b 

compére-lons-pis 348a; compère- 
loriot 112ab, 113a 

| 
| 

| 
| 

| 
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compissail 271a; -serie, -sier, -sière 
270b; compissot 271a 

conchirer 38b 
concours (d') 132a 
contérfét-tout 170b; 

209b, (d') 180b 
cópe-bra 325b 
copiche 267a 
coq d'août 321b, 323a, 334a; c. 

d'eau 334a; c. de bruyère 209b, 
323a; c. de feurre 321b, 323a; c. 

de grain 323a; c. de pré 323a. 
406b; coq-feurre 323a 

card, -Ô 231b, 269a 
córace 234b 
corail 267b; corail-mouchette 269b; 

coralerie 271a; coralier 267b, 
269a, 271a; coralis 271a 

corbá, -6 102b. 105a; corbeau (d) 

105b, 106b; c. de poules 197a; 
corbéle 103a 

córde 412a; cordé 409a; cordéléte 
412a 

córéte 234b 
coreñ 245b; coria 244a; coriant 

244a 
cornaye 105b; corneille 103a, 105a, 

(d) 105b, 106b 

corote, v. harnais 
corp (afr.) 103a 
corpion 321b, 332b 
cosson, -s ron 276b 

contrefaisant 

| costi 289b, costire, wv. co(u)stire; 
coloûde 220a, -oüve 219a, -ouwe, | costire di Leüze 297b; costirète 

290a; costri, v. co(u)stri 
cotré 408a 

cou d'awèye 247a, 260b; cou-d'- 

bonèt 387b; cou-d'-tchapé 387b; 
cou-d'-tchásse 394a 

couchét 353b; couchét singler 55b 
couclouxhou 125a 

coucou 188a, 201b 
coûke 82a; -ki 84a 
couk'mal 211a 
couleuvre 219b, 224b, 297b, cou- 

lieuve 219b 
coulon 201a; coulon-monceau (ard.) 

203b; v. colomb 
couloube 220a; -bia 224b; -oüde 220a 
coulouk 240a 
couloürdia 224b; couloüve 219a; 

-ouvia 224b; -ouwe 220a, -üve 
219b; coulüve du tchéne 209b; 
couluvrine 321b; coulitwe, -lwève 

220a; coul vrot 224b; counoüve 

219a 
coupant, coupe-yeux, coupeur d'yeux 

333b 
coupiche 267a 
courant las” 380b 
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vourbò 103a 
còtirdount 238b 
couroné (d) 187a 
courtine (frm.) 387b 
courtiyére 322a 
cousin 305b, 307b, 326b, 336b 
co(u)stire 290a, 297b. 306b, 308b 

322a, 333b, 348a; colastri 2782, 
290a, 297a, 321b, 348a 

coütche (1) 192a 
cofitche (2), -tchéte 82a 
couteau 325a, 333b, 394b 
couturiére 297h, 322a; couturière de 

bon Dieu 298a 
couvan, -vin 230a; couvis 220b 
couyeuve 219b 
couyu d' ba 111b, 186a 
covan 230a 
cóvane, -vé (ard.) 412b 
cóve-souris 88a 
covetel, -vell, -vin, -vis 229b; -von 

230a 
covreû 209b; covreñ plorá 212b 
cowéte 244b, 245b 
coyéne 246a 
crabe 326b 
crabot (1) 233a, 241a 
crabot (2) 242b; crabote td”) 129b 
crache 324b; crache-poré 323b 
crüchi 354a 
crahà, -ó 103a 
crühi 354a 
crake-neüh 73a; crakèle 231b, 233a, 

crantwéle 233b 

erankt 135b 
crapaud 236a; cr. de muret 236b, 

240b; cr. de raine 236b; er. volant 
184a, 238b; cr.-batisse 237a; cr.- 
velin 237a, cr.-vénin 236b 

crapin 323b 
crapote 239a 
crassèle 200a 
cravate 367b 
crüwe-a., crawéye a., crawieüse a. 

153b; crawfre (Metz, Nied) 154b; 
craw là agace 153a, 201b; crawü 
a, 153a 

crebat (aveyr.) 247b 
crék 158b 
vrékieüs 321b; -kion... 320b, 322b 
crék'ter, -teür 213b 
créssale 200a 
crête (d') I24b 
crétion 321a 
creühé 386b; creüh'láde, -leüre 388b 
crévé 247a; crever (les yeux) 396b 
vcrévésse, -isse 350b 
créye (ind. pr. 3 ps.) 44a 
cric 239a; cricri 320b: crikét 320b, 

326b; crikion 210b, 320b 

crin 380b. 382b, 383a, 402b 
crinän 326b; crine-cord 188b; criner 

321b: crin.néte 161b; crinon 321a 
cripia 377b 
cripiéle 96a 
cristalin 200a 
critchon 209a; critchou 239a; eri- 

tion 210b, 321a 
crivär 326b 
crivaus (pl.) 115b 
crive (ind. pr. 3 ps.) 44a 
croc” (1) 386b 
crocodile 223b 
éroh'té 305b 
crok (2) 103a 
iraké... 305b, 403a; croké d’ hyay- 

teár 150b 
cronkéye agace 155b 
croque-noix 73a, 80a; croquer 229b 
crotchèt 386b, 403a 

crotchèt-vidieti 132a 
crouché 324b 
croufe 101b 
croupé (d°) 129a 
eraviere (afr.) 154b; crowire (Metz, 

etc.) 154b 
cróyes (pl.) 130a 

crustale 200a 
crwèj'lé-bèich = 209a; 

259b; crweziére 409b 
CROYANCES : blaireau (remède) 63b; 

chardonneret 135b; chouette 45b; 
couleuvre 220b; crapaud 237b- 
238a; éphémère 337b; fils de la 
vierge 347b; frelon 276a; hibou 
190a; hirondelle. 149a; hypo- 
derme du bœuf 302b; faucheux 
(jeux) 348b-350b; lamproie 257b; 
lézard 222b, 223b; libellule 335b; 
loriot 115a; merle 164a; mésange 
152a; cloporte (notamment: re- 
mède) 355b; oiseaux nocturnes 
194b; phaléne 311a; pic 187ab; 
limace (remède) 359b; rhizo- 

crwézéve 

trogue 283b; roitelet 179b; rouge- | 
gorge 175b; salamandre 227b; 
sauterelle 324b; taon 305b 

cicd'-souris 85a 
cuette (afr.) 194a 
cufonde 38b 
cuiller (Neuch.) 233a 
cul-brülé. 167b; cul-de-cheval 289b; 

culote 393b 
cunole 382a 
cupougni 39b 
cür 29a 
cure... 311a, 319a 
cutcharpouyi 38b 
quzéte, v. cizéte 
cuzin, Y. cousin 

cwa, cwacwa 32a 
cwade 386b 
cwagne-cò 209b; cwagnò 111b 
cwûk 103a; cwádké 239a; cwüker... 

44b, 103b, 240a; cwák'réye 103b 
cwam'bó 300a 
cwandó(-céli) 301b 
cwarbá, -ó (1) 102b; v. corbeau 
cwarbó (2) 301b 
cwaré 408a 
cwarnaye 105a; v. corneille 
cwarpéce 221a, 226a 
cwat 82b; cwate 82b 
cwate-pè 221a, cwate-père 221a, 

226a, cwate-pi 221b 
cwaye 207a; cwaye-bouboute 208a; 

cwayé-cwayète 207b 
cwayt (su) 208b 
cwayót 33a 
cway'ti 209b 
cwé 38a 
cwède 386b 
cwèpi... 84a, 348a 
cwérbá, A 102a; cwérbéye 105a; v. 

corbeau 
cwérnaye 105a, -éye 103b 
cwèt, cwète 82b 
cwéte-pé 221a, cwéte-péce 221a, 

226a, cwète-troupé 221a 
cwèye 207b 
cwite-po-cwite 208a 

daguét 51b 
daimate (Cháten.) 298b 

dom zéie 152b, 177b, 333a, 337a, 
348a; dame, d. d'eau. 333a, d. de 
noces, d. de Paris 333a 

danseüse 337a 
dard 23a; dürdéne 217a 
dardillon (fr.) 23b 
dari 215b, daru (aller à, envoyer. à) 

376a 
dawi 48a 
débórer 84a 
dèbréler 38b 
déchirer 38b, 314b 
défaire 38b 
délayi, -léyi 36b 
demoiselle, v. dam zele 
dépouye 28a 
dér 27b 
désclóre 38b 
désnichi 38a 
déspouye 28a 
déstrüre 38a, 314a, déstrüt 36b 
deur 27b 
dgeá 110a 
diable 287a, 295b, 299b, 311a, 

322b, 338a; diable à bouteille 
334a; diále, v. diable 



didiche, didisse 13b 
dimazindji 151b 
dirièster 23b 
dismantchi 38b 
dismichi 38a 
dispièrté 362b 
dispouye 27b 
distrouwitch 132a 
distrüre 38a, 314a 
diswébi 40b, diwésbi 36b 
djé 109a 
djüb'zine 146a, djád'rine... 141a. 

146a 
djáke 110a 
djalign'ra 141a 
djambe 19a 
djane-cou 265b 
djardéni, -dignére 298a 
djargaga 357a 
djave 29b 
djaz'brène 146a,  djäzine 

djáz'rine 1418, 146a 
djé 109a 
djèdjètt) 111b, 140b, 137b 
djélinote 209b 
djenár.. 141a, 

212b 
djènèria 139a, 141a 
djénisse 120b 
djérigna, djérignou 139b, 141a 
djéró 109b 
djésse 82a 
djéte 52a 
djeüró 348b 
djéve 29b; en avoir jusqu'à la (plein 

la) dj. 30b; djévia 30a 
djéw 130b 
djèvole 391b 
djèzéye, -zf 31a 

djibèt, -b'lète 378b 
djidji 31a 
djirá, -6 109b 
djisse 82a; djistréye (ind. pr. 3 ps.) 

84a; djite 82a 
d'jtver 38b 
djiy! 211a 
djiyole 391b, 395a 
djód'rine 146a 
djoli 135b, (d') 186b; djóliet 212b: 

v. joli 
djóne blanc 136a; djóné 273a 
djónié 247a; djónisse 120b, 141a, 

146a 
djon.n li, djon'ti 376b 
djote 82a, 337b; djote du procureü 

247b; dot? 82a 
djouli 130b; djouli mohon 130b; v. 

joli 
djoupe, -péle (ind. pr. 3 ps.) 43b 
djóyelet 212b 

146a, 

146a; djene rélé 

i 

| | 
| 
| | 

| 

| d'ray 38b 

INDEX DES FORMES ROMANES 

djózéne, -ine, djòz'rine 14la, 146a | 
djureü 111a; -rô 109b | 
djvéne 244a; d'jvéné, dj'vi- 245a | 

d'mwèzèle 333a | 
doga 333b; doguét 307b, 311a, | 

333b; dogui 336a i 
doméstiké 398a | 
donner le pètion 21b, 49a Í 
dontes (pl.) 49b | 
dópiner 93b i 
doré (d`) 160a; doreá 359b 
dórlin.ne 256b 1 
dormant 408b; -te 410b; dorme | 

73b; -fse 408b; dormir comme... | 
74ab | 

dôses (pl.) 49b i 

double (d') 157a | 
doümiésse 398a | 

doux 28b | 

dragon 334a, 338a 
draine 159a | 

Í 

dréssi 398a 

dubròlè 40a | 
duc 201b; duc de hulotte 189b | 

dudjiver 38b | 
dufiner 38b ! 
dur 27b | 

dusnichi 38a | 

duspouye 28a d 

dustrüre 38a, 314a | 

duwésbi... 38b, 40b í 
duzivrer 38b Í 
d'zèrté 36b | 
dzi 223b | 
d'ziver 38b, 84a 

eau (d') 120b, 129a, 147b, 181a, | 

214b H 

éborgnœ 396b | 

écaleá,t 239a | 

écheniller 314a H 

échiner 38b | 

èctziô... 321b, 327b | 

écoran 80b 
écorcher le renard (fr.) 59b | 

écouve 199a | 
écrévisse 351a | 
ècureul, -rá 79a | 

édormó 200a 
èfaci 30b 
èfilè 384b 
ègaver 31a 
église (d') 106b 
égolevint 184b 
égravisse, -gré- 351a, -gru- 351b 
éguiyon 21b 
éhérnihy mint 392b 
êjin we 392a 
èkeuran, -on 80a 

zm 

èkèwiye 283a 
` éle, è- 19a 
| elédi 35b 

èlène 313a 
élon 255b 
èm'gon 402b 

| émiléte (£) 317a 
` èmissé 317b 
emmanche (ind. pr. 3 ps.) 406b 

| émohi (7) 278b 

` endormeur de mulot (Beauce) 201a 

énédi 33b, énéri 36a 
| ENFANTINES: bousier 289b; cocci- 

nelle 292a; escargot 358b; 
mésange 152a; miyet 198b; télé. 
phore 338a 

| enfile (ind. pr. 3 ps.) 406b 
| engrénoir 392b 
| éenich' lé, -ures 315ab 

enmiellure 336b 

ènonder 37a; -di 36a 

| entéié 320b 
| enüler (s.) 125b 

épeiche (fr.) 185a 
| épérvi 195a 
| éphémère 337a 
| épinard (frm.) 260a; épine 101a; 

épinette (Loire) 260a; épineux 
(frm.) 260a; épinoche 249b 

| épinson 130b 
épiyon 389b 

i époron 115b 
| éprivi 408a 
èpron 115b, éproudn, 201b, épro- 

von 115a 
èpwa 185b 
épwizète 409a 
ér 338a 

| éragne 340a 
| erchiné 164a 
| ér'chon 99a 
érçon 338a 
ére-aux-poules 196b 

i éréche 25a 
| érègne 340b 
` érésse 25a 
| éricon 99a 

ériésse 24b 
érmérèle 296a 
érna 385b, 392a 
érichi, ire, tche 149b 
erwit'lout 177b 
éscapiére 226b 
escarbote 286a 
escargot 357a 
ésclufer 42a 
Espagne (d') 181a, 283b 
espère (à l'y (fr.) 365b 

esperon 117b 
èspinoke 258a 
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ésplingue 224b 
éstèfe 304a; éstèfler, -flot 23a 
estiqu- 48a 
éstoumac' 32b 
éstwale 344a 
étable (d') 149a 
étoüle 344a 
ètourné, A. -ôle 115a 
eüle (ind. pr. 3 ps.) 43b 
euréte 192a 
eüzió 17b 
évaronnage (fr.) 302a 
éwion 21a 
éye (1) 20ab 
éye (2) 19b; éyon 255b 

fábite 180a 
face 29a, 174a; fac? 30b 
fagnard 132a; Done (d') 129a, 

158a; fagn'réce 160b 
faisan 209b 
falète 37 lab 
fali 36b 
familiér 398a 
Jariyo 254b 
Jarniije 91a 
Jâtcheü 307a, 347a; -eüse 307b, 

347b; fátch'résse 347b 
fauvette (d) 212b; fauvette d'hiver | 

181a 
faux. dormant (faire le) 73a 
Jüvéte 179b, favète (1) 180a 
favéte (2) 180a 
füwéne Din: -wéte 65a; fayème, 

-êne, ime, -ime, -ine, ne 64b; 
Jiiyinéte 65a 

fázon... 181a; 212b 
féchó 69b. 
féde 28b 
fèl 381a 
féméle 17a; femelle de loup 58a 
fené 321b | 
fenêtre (d`) 149a 
fer à pêcher, fer d'anzin 403b; fèrer | 

195b 
Jérlongue 386b 
fernüje 91a 
férou è mohétes 278b 
fèrtile (à la) 217b 
féte 27a; féte du bo 28b 
feuméle 17a 
feütchik 169a | 
felite 25b; feüte di gade 28b 
feuzike 367a 
féye 27a 
fèyon 87b 
fézike 367b 
fi (1) 27a 
fi (2) 346a 
fi (3) dé Dieñ 152a 

| ficelle 386b 
| fichèl 70a; fichó 69b, 164b 
| fle 28b 
| fiér... (d) 371b, 372a, 367b 
| fier-cul 118b 
| fifigueü 152a 
| fügne-a-stran, — figne-étron ` 287b; 
|o figni 93b 

fil, filandes (pl), filé (sg.) 346a; | 
filé(t)... 373b, 384a, -é(r) 381a, | 

| 383a; filés de la Vierge (pl.) | 
| 345b; f. de reslée (pl) 346a; | 
| f. de saison (pl) 345a; f.-ma- | 
| dame (pL) f.-Notre-Dame (pl) 

|. 346a; filèt trin.nant 408b; filire | 
| 34la 
| filozéres 346a 
| fils de Marie (pl.) 346a 
| fin (d”) 157a; fin-bètch 128b 
| fion 139a, (d) 140a 
| firt-djus 385b 
| fisseliére 373b 
| fitche-oreille 327b 

te 27a 
fivreüs 219b 
ftye (1) 27a 
five (2) d'etwe 337a 

| fiyè(t) 385a; fiveñse à l lin.ne 348a 
fiyon 139a, (d) 140a 

fiy rèsse 308b 
fizike 367b 
flamiéte, -minète 177b 
flamoude (aller à la) 365b 
flamoüje 90b 
flande 261b 
flaoüde 217b 
flawéne, -ine 64a 
fleur d'eau 334a; fleurie mouche 

299b; v. flori 
flocon 316b 
floène 64b 
flori 121a; floriye blanke 120b; v. 

fleur- 
fòbite: 180a 
Jóchéte 327b 
fókeü 307a, 347a 
fond (d') 250a, 252a 

| fon.net 274a 
| for noir 129a 

fore-bois. 186a, 354b; foreñ 186a, 
| 278a, 326b 
| forme 82a 
` formouje 267a 
| fornärder (su) 59b 

| 
| 
Í 

| 
| 

| 
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forsin 230a 
forsólé 337a 
fortsecoua (Beaujolais), etc. 328b | 
fosse (d') 235a 
Jótche-fótche 347b; fôtcheñ 307a, 

325a, 347a; -eüse 307b, 347b 

| foti 27b 
| fouan 89a 
| fougnan 87b; fougne 91b; fougne- 
|o as-flades, f-brin, f-ètron 287b; 
| fougnt 89a, 93b, 288b; fougnëre 
` 9b 
| fouienne ` 93b; 
| fouillon 91b 
| foulke 210a 
| foüme 82a 
| foumioûle, -mouhe Wa, -moye 90b. 

271a 
fou,non 274a 

| fourchette (frm.) 373a; fourchue 
queue (d') 149b 

| foûre (d') 166b, 283b 
fourgon(-mésange) 152b 

| fourkète 382a 
| foürme 82a 
| fourmije 265a; -jurí, fourmilière, 

-miserie, -seuil 270b; -sier, -sière 
| 270a; -sis 270b 
| fourmouje, -üje 90b 
| fournil (d') 181a 
| fourtche-oreile 327b; — fourtchéte 
| 327b; fourtch'ré 274a 
| foüseresse 261a; foûssin 230a 
| foutche 371b 

| 

| 

fouillette 271a; 

pan 27a 
foute djus 38b 

| fouwan... 77b, Soa, 321b 
fouwène, -ine 64b 
fouyan 87b: fouyète 91b 
fouyime 65a 
fouyine 91b; fouyon (1) 87b 
fouyon (2) 139a 
| fòvète 179b 
fowan 89a 
| fowéne, -ine 64a 
| fowire (d') 149b 
Le se 
fóye 2 
ie àne, -ime, -ine 65a 
Joyon 87a 
framouhe (1) 267a 
framouhe (2) 90b; -modji 91a 
franc (d^) 138a, 180b, 274a 
francais (d') 157b 
France (d') 132a 
fréssure 28a 
fréte 152a 
frét'nire 274a 
freulon 274a 
freux 107b 
frian d' cinse 128b 
| fric ot-patär 29b 
| frimouhe, -je (1) 267a 
frimouje (2) 91a 
| friyon 139a, (d) 140a; aleů friyon 
` ̀  batant 140a 

| 
| 
| 

| 
| 
L 

| | 
| 
| 
i 
| 
| 



franitie, -ofije 90b 

frouchis 230a 
Doum hi, -fre 270a; -mike, -je 263b; 

Jfourmije volante 337b; -miji, 
-mion 267a 

froumaouhe (1) 267a 
froumouhe (2), -ouje 90b, 271a, 

-intije 90b 
froussin 230a 
froüye 230b; frouyi, fréydke 254a; 

fróye... 230a, 254a 
fruméle 17a 
frum'hi 268b; frumi 267a, frumihe, 

-je 265b; frumiji 268b 
frumouhe, Je, -moye 91a 
frumu 267a 
frumüje... 91a, 271a 
fuchó 69b 
fugne-a-stran 287b 
fumèlé 15b 
fumeü 286b 
furet 70b 
furmüje 265b 
furnüje 91a 
fur "rer 364b; -teü 366b 
fussió 69b 
füte 27a 
fuwan 89a 
fuyéte 91b 
fuzi 367b, -ike 367a 
fwa 276 
fwüchéte, -ch'lète 327b 
fwan 89a 
fwanét 274a 
fwate 27a; fwaté, -i 28b; fwè 27b 
Jwèche-d-fwèche 327b 
fwéne 64b 
fwéte 27a, fwéye 27a 
fwine bab 
fwonet 274a 
fyér a tchásses 397b 

ga (1) 210a 
gà (2) 285a 
gà 109b 
gade 53b, 348b; gade (de cerf) 52a: 

gade de pré 323b; gade sóvadje. 
gadét, gad'léte 53b 

gafè 3la 
galant 348a 
galoné 301b 
gardeur  (mfr. 282b; gardeurót 

279b 
gardinal... 131ab, 133b 
gardinète 133b 
gardon 250a 
garène 82b 
gargayéte 357a 
gargazon 31b, -gosson (1) 30a 
gargosson (2) 357a 

INDEX DES FORMES ROM 

i gargozé, Jo 30a; garguète 32b 
| gaté 36b, Aer 38b 
i 
i H 
H 

| gave 29b, 174a; gaver 30b; gavéte, 
-véye, -via, -vian, -viot 30a; -vu 

3la 
` gayole 391a. g. d'atrape 392a, 

gayoüle 391a 
gazi 32b 
ged 110a 
glardin 279b 
glorieüse agace 154a 
glori(y)ot 112b 
glou 389a, gln 381a, 389a, glwi 389a 
gndwe, -wèle..gnawèté (tous ind. 

pr. 3 ps) 43b; gnáwéte 210a; 
gnaw'léye (ind. pr. 3 ps.) 43b 

gnér'con 99a 
gnéwète (ind. pr. 3 ps.) 43b 
gnur'con 99a 
gobe-mouche 185b, 209b 
pochen" 177b 
godje 246a, 249a 
gógó 357a 
gólande 277a 
góle 401b 
gólon 277a 
golzó 396b 
gordène 386a 
goré, goré-mouchon 129a 
goudjon, goujon 248b 
goupilière 59a 
goürdje 30a 
gouvion 248a 
gouzi 32b 
góvéte 30a 
govion 248a 
govis 229b 
goyi 32b; gozète, -zi 32b 
grain (d') 311b 
grand-duc 189b 
grand-mére, grand-père 307b, 348a 
gras comme... 61a, 63a; gras pour- 

ceau 353b 
gravasse 351a 
gravi...246b, 249b; grav'li 247a 
gravisse 350b; -vissi 353a 
grélin (d') 129a 

grénouye 228b 
grépwe 209b 
gréte-houvéye 181a 
gréve 155b 
grèvèsse 350b 
grévi 234b, 246b 
grévisse 350b; -vissi 353a 
gribouli 278a 
gridji 38a 
grilion 263b, grillon-taupe (fr) 

322a 
grin 396b 
grinke 115b, grintche 114b 

ANES 
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gripe-seti, 211b; gripéte 188b, 209a; 
gripeür-mazindje 211b; gripia 
377b, -pió 378b; gripiou 209a; 
grip ler 209b 

gris 139a; (d') 105b, 120b, 138a, 
139a, 147b, 152b. 157a, 180a, 
188a, 195b, 211a, 359b; gris 

moulon 285a; gris vert 140a; 
gris-cul 265b; gris-manteau 105b; 
— grise agace 155a; grise di 
fagne 212b 

gritche-meuraye 129a 
grive.. 118b, 155a; grive noire 

145b, 163b 
griyon 321a 
grízu,, 303b 
gros djéw 130b 
gros vert 140b, 247b; gros-bec 

127b. 143b, 144a, 209a; gros-cul 
263b; gros-duc 189b; — grosse 
mouche 303a; grosse-téte 233a, 
241a 

groülante (d”) 180b; Aer 181b 

grous” 214b, growe 210a, grôws" 
214b 

grülote 181b 
grussi 40b 
gruvisse 381a; -visst 353a 
grüwe 210a 
gruwète, -yéte 28a; avoir mal la gr. 

29a 
grüzele (ind. pr. 3 ps.) 44a 
gruzi, -ziner 40b 
gue 109a 
guégnon 358a 
guépe 264b, (d) 274a; gu. de bour- 

rique, gu. de cheval 274a 
guérdin 254a 
guérite 394b 
guernate, -áte 229b 
guérnôde 229b; guérnoule 229a, 

-ouye 228h 
gueüvion, guè- 248a 
guéwér 367b 
guéyole, -oüle 391a 
guinche (afr.) 155b 

guiyole 391a 
gurnouye 228b 
gwadje 30a 
gwi 381a, 389a 
gzi 223b 

kadrivèle 392b 
hagn- 48a 
haheler, hahèl' rèsse 161b 

haie 396a. (d') 129a, 154a, 158a, 
180b 

haigner imir.) 48b 
haléne 312b 
halére (MeurtheM.) 199a 
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hamé 393a 
hámusté 158a 
handéles (pl) 353b 
háünemint 382b 
hanzin 403a 
hape-mohes = 212b;  hapelourde 

409b; haper 38a; hapeü d’ mohes 
212b 

harbote 242b 
hareng 261b 
håricrůte 358b 
harnais 385b, 409a; h. à la haie 

387a; h. al corote 387a; hal 
rôve 387a; harnich'mint, -nihédje 
392b 

hárpi 389b 
hase 82b 
häsplé 392a 
hástin.ne 161a, 389b 
haut (d') 139b, 158a 
havét 403a 
havre 84a 
havroüle 408a 
hawé 305b 
hawer, veré 275b 
haye, v. haie 
házin 402b 
hégn- 48a 
hé(g)ne d'apoticáre 50b 
hégneure, héléne 313a 
hème 50b 
héne, v. hégne 
hénesale 158a; hénisté, -tréce 161a 
hén'ler 314a 
hén'sé 161a 
hèrfon 286a 
hèrigon 99a 
herminette 67b 
hérna 385b, 302a; v. harnais 
héron 210a 
hértchi 2909 ` ` 
hérvé 393b, hérvias (pl) 393a 
hèrwète 274a E 
hétchant 388b; «tchek -386b; tch? 

38a | 
heüler 44b, 190b; -15 189b 
heuréte, heureuréte 192a 
heuvéye 182b 
hibou 189b 
hiéfton, hièrfon 286a 
hititi 170a 
hiver (d') 105b 
hoche-queue/cul 118b, 210b, (d) 

120b; hocher du cul 120a 
hóle (nd. pr. 3 ps.) 43a 
holéne 312a 
hordoiller (apic.) 275a 
hosse-queue/cul, v. hoche- 
hôt 92a, 271a 
hótia 252b; -tike 231b, -ritche 252b 

| 
Í i 
| 
| | | | 
| 

OTO POUR DE LA WALLONIE -- 
hotu (1) 252a 
hotu (2) 252b 
houbète, -binète 394b 
houbion 263b 
houbote 394b 
hougnin.ne 313a 
houiande 193a, houille (ardw.) 193b 
houke (ind. pr. 3 ps) 43b; -keñ 

393b; -ki 395a 
hoüle (ind. pr. 3 ps.) 43a 
houléne 312a 
hoüler 46a 
houléte 191b, 201b; 

201b; koulpé 194b 
houpe 43b, 213a, (d') 124b, 214b 
houpelä, -perale 192a 
houpéte (d') 124b; houpéye... (f.) 

(d) 124b, 153a; koup'léye (f.) 
(d') 125a 

Dour con 99a 
hoûr'lé 282a; hourète 191b 
houricon 99a 
hourisst 100b 
hourlon 279a 
hourstr, -u 100b 
houte 394b 
kouvéye 181a 
hotiyi 44b 
houyin.ne 313a 
hotizèle (ind. pr. 3 ps.) 238b 
hit! 47b 
huflà... 144a, 166b; -fer 41b; -flot 

144a 
hûler 46a, 47b 
hulote 191b 
hur'con 99a 
hurepé (afr.) 194b; hurète: 192a 
hurle 43a 
huron (mfr.) 193a 
hüték 169a 
hüyi 43a. 47b 
hyérpint 216a 
hiyéytre (d) 189b 
hyufler 41b; hyáyer 42a 

-lòte 191a, 

iaile 20b 
ibou 189b 
ièr'gon 99a 
imborgni 396b 
in 402a 
inglitégn 261b 
inguérnó 392b 
inguion 21b 
ingulye 243a 
inmichüre 316a 
inmilé 317a; -lure (1) 316a 
inmilure (2) 317a 
inmissure 317b 
in.nich'lé 315b 
in.nindji 315b 

intche 402a 
inte defis-éwes (d°) 252a 
infèye 320b 
intricaye 393a 
inw'djale 244a; inwéye 243a; inwiale 

244a 
inwion 21a 
inwiye 243a 
ir'con 98b 
iridèle 260a 
irondéle 148b 
iur'con 99a 

jabot 30a 
jáke 110a 
jakét 210a 
jambe d'agace, v. agace 

| jan-l'-blanc 200a 
| jardin (d') 97b, 180b 
| Jaseran (atr.) 146b 
| jaulnel, -ot (mfr) 247b; jaune (d') 
| 120b. 140b, 146b, 180b, 269a. 
Í j 359b 
| jeje 31b 
| Jélinote 209b 
| jeune 18a 
| jiji 31b 
| Jimia (esp.) 50b 
| Jite 82a 
| Jódréne 135b 
i joli 143a; jolie mouche 276b, 299b; 

v. djoli, djou- 
` jonc (d”) 147b 

|. j'vène 244b 

kék(e) 110a, llib; kékeii  132b, 
| 143b, -keük 132a 
kérbote 286a 
kére, kéri 38a 

| kèrliche 259a 
| két'léne 325b 
keü-d'-coyote 207b 

| Kefi-d'-souris 83a 
keuw-role 152b 
keuye-souris 85a 
& fonde 38b 
kinète (d”) 332b 
kitaper (s^) 144a 
kitowe 412b 
kiwitte 214b 
kizin 305b; v. cousin 
k'min (d') 124b 
kok seri (Bulles) 87a 
k'pic- 48a 
kraspó 356b 
kray 38b 
tå (Dombras) 199a 
lace 380a; -ceron, -cét 379b; lach 

373ab, 379a, 404b; .chét 379b 

| 
i 

| 
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b 

| kèdje 389b 

| 

| 

| 
| 



late (1) 56b 
laie (2) 384b 
laisser le pétion 49a 
lamé 382a 
l'ami-piérot 113a 
lamichon 359a 
lampreüte 256a, -prilion 

-proûle 257a, -próye 256a 
lâne 196b 
langue de ... 216b, 217a 
lante 331a 
largeotte (frcomt.) 246b 
laron des poules 196b 
larr'ner (frcomt.) 198b 
larve 285a 
las” 379a 
lásséte 392a 
late 331a 
lavandiére 147a 
lavéte (langue de) 217a 
law 57a 
lazüde 221b, 226b; -zár 222a 

lé 56b 
léchi có 36b 
lèd máye 15b 
légne 178b 
legn'ré 139a 
lèhye di leti 58a 
lén, té(n)te 331a 
Lequime (NP) 50b 
lére-aux-poules 196b 
lès” 379a, les 379b 
lét 230a, lèt 82b 
léte, v. lé(nye 
lei 56a, 300b, 307a, 335b, 348a; le 

d' fagne STa; leü d' terre 77b, 
285a; v. loup: /eü-leü 348b 

leümigon 359a 
leum'rète, -rote 296a 
letirior 112b 
leurre (afr., mfr.) 60a 
Leñse (d') 292b 
leüsse 334b 
leüton 58b; leñve Sla, 58a: leu- 

vrésse 38a; leüvrin 39a 
léve 81a 

lévrin 319a, 331b 
lévrot 82b 
Lexhime (NP) 50b 
lexhye 58a 
lèyè, lèvi là 36h 
lézár 222a, 227a 
lice dé lei 58a 
liér'con 99a 
lieuve, liéve 81à 

256b; 

lign'ra 139a, (d) 140a, 143a; 
lign'rou 139a, (d) 140a 

ligne 401a, 404b 
lignéte 138b, 182b 
lignoüle 401a 

| lijòrde 222a. 227a, lij'róle 223a, 
-róne 222a 

limachon 359a; limagon 286b, 
359a, (d) 357a; lim'ciner 350b; | 

i 

| 
| lim'gon 359a; lim'çon à caracole 
| 357a 
| lime 401a 
| limichon 359a 
| limpe, lin 331a 
| dinè 139a, (d) 140a 

line 401a 
linèt 138b, (d) 140a, 143b; linète 

138b, (d) 140a 
lin.ne 331a 
linot 138b, (d) 140a; -ore 139a, (d) 

140a 
linte 331a 
lioù 56b 
liouve 8la 
lir'çan 98b 
lîre-aux-poules 196b 
lis” 382b 
lite 331a 
litièrne 82b 
liûve, live 81a 
lôbèsse 197b 
loch'gnót 171a 
LOCUTIONS, V, COMPARAISONS 
lodji 258a 
loke 258b; -kéte 233a 
lólóye 256b 
long-nez 305a, 306a, 307a; 

longue queue (d') 152b; longues 
pattes (d') 350b 

lonhyé 101b 
lonjarde (1) 222a 
lonjarde (2) 223a 
lonkia 240b 
lope 59b 
lórdjéte 246a 
lorityyor 112ab, -ótch... 112b, 178a 
lossignol 171a, lossignot (afr.) 173a 
lot 59b 
lotche 61a, 258b; -tchéte 249b, 258b 
lote 59a 
lou 56b 
lou-dormant 72b 
louche (de pot) 231b 
loüde 174a, 182b; loüdéne, -ine 

145b, 166a, 174a, 182b 
touk? ds-alòyètes 123b 
loum'con 359a 
loum' rote 296a 
loup (d') 358a; loup de terre 76b, 

321à; v. Jet 
loür 72b 
loür'con 99a 
loürd-ver 224a 
lourdaud 301a, 303a, 306b; lourdin 

(afr.) 174b 

UIDES FORMES ROMANES. 
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loure (afr.) 60b 
lotte, v. loüde 

loute 59b 
louve 81a 
louvésse (1) 58a 

| louvèsse (2) 58b 
louvia 58b; Louviére tèl), louvire, 

louvir)èsse 58b 
loûv'té, -trésse, -tréye 58b 
low 57a 
lòwi 210a 

lóye-(ét-Móye 314b 
lózár 154b 
luette 123b 
lujórde 222a, 227a 
lulu 310b 
lum'chon (1) 359a 
lum'chon (2) (à piquots) 99a 
lum'ciner 359b; -çon 359a 
lume-goyèt, lumeü, lum'rète, -ote 

296a 
lurcéte 65b, aller aux 7. 376b 
lur con 99a 
lurdon 304b 

luréte 239b 
luriot 112b 

lursétes, v. lurcéte 
lurté 238b 
lüte 73a 
lve 81a 

lwár, lwér, lwò 72b 

lyfve Ria 

ma d'éwe 200a 
macar 242b 
machèles (pl.) 61b 
maclote (1) 231b 
maclote (2) 233b 
macrale 311a 
madame 120b, 298a, 333a, 348a; m. 

à couteau, m. à perles 333a; m. à 
poux 288a; m. d'eau, m. de fosses 

333a 
madjéte 52a 
madoüle 399a; -ler 398b 
mádré 63a, 69b 
madrindje 150b 
magne-pan 299b, 325b; v. mange- 
magnole 174a; magnon (à rouge- 

gorge) 174a 
magot (1).31b 
magot (2) 33a 
magrite-aus-criyaus 

magriyéte 291a 
mag'zó (1) 32a 
mag 'zó (2) 33a 
mahot 106b; mahote 107b, 109a 
mai (d') 283b 
maison (d”) 129a 
maje (f.) (d`) 125b 

114b, . 170b; 
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make 23la; make-èfront 333b, | 
makelote 23106; maker 335a; 
makerèle (1) 231b 

makeréle (2) (langue de) 217a 
makèt 153b; makète 23la, 245a; 

makète di sé 137b, 152b 
malandre 277a 
måle, male (1) 14a, 263a 
male (2) 30a 
male (3) agace 108a; male gawe, 

male gueule 217a: male mouche 
299b, 303a | 

maléte 30a; m. aux cailloux 33a | 

| maleton 263a, 274b, 304b; -toner 46a 
malon (1) 263a, 277a 
malon (2) 264a | 
mälot 263a; malote, -oter 263b; 

malottre, Jonn rive 265a; mal tire 
265a; malton 263a; -tonire, 
-ton riye 265a; -touner 264a 

mam "zéie 333b; m. di cáve 359b; m. 
hosse-cowe 120a 

man-pou 332a 
manante 158b 
manche de louche 231b; manc(h)e- 

a-lunères 182a, 166a 
manetone 263a 
mange-pain 354b; v. magne- 
mansár 201b, -só 203a 
maouche 192a 
maquerelle (frm.) 233b; v. makeréle 

marasse (d'y 106b, 182a 
marchä, v. marchó 
marcher... comme les écrevisses 353a 
marchó... 120b, 166b, 169a, 247b, 

269a, 307b, 322b, 325b; marchó 
crokim; 299b; marchódi, ` -díye 
269a; v. maréchal, marichó 

marcódéne 67à; marcote (1) 66a 
marcote (2) 231b 
maréchal 267b, 299a; -chauderie 

271a: -chaudier 267b, 271a; 
-chaudis 271a 

máréne 291a 
margótane 67b 
margnèrite 290b 
marhá, v. mariCh)ò; marhá sins clâ | 

287a, 307b | 
mari-brait (norm) 175a; mart-vole- | 

vole 291a; mariatobèle 174a | 
marichá, -ó 286b, 355b: marichó de | 

bren 287a | 

| 
i 

| 

| 
f 
i 

maricódéne 67a 
marie-catrine 299b, ` marie-gódrée | 

(Seinel.) 175a 
mariéye 291a 
marigódéne 66b 
marigódrine 174a 
mar(i)hâ 169a, 286b, 307b, 334a; v. 

marhá i 

marioar (Gondc.) 293a 
mariódéle 174a; marionéte 291a 
marissió 287a 
maritche 174a; mariye-djène 293a; 

m.-mariére 291a 
marlouwéte 63b, 67b, márluwéte 63b 
marmaye 336a 
marméléte 291a; maroay (Gondc.) 

174b; marou, -ousse, -oute 174a 
marte, -à- 63a 
marteau 231b, 269a, 289b, 334a; m. 

d'eau 334a; m. de diable 334a; 
m. de haie 334a; m. de skay te 
149b; v. mórtia; martélf 271a 

martén-leü-leü 348a; márticot, mar- 
49b; martin 291a, 308b, 348a; 
martin-beüleü 350a; mártin-kin- 
kin 291a; martin-pêcheur 183a; 
mártin-salé 291a; mártin-vole-ét- 
vole 291a; v. mórtin; martinet 
149b, 183a; mártini 183a 

martió, v. marteau 

mártiyon 150b 
martre 633 

marvoléte 310b 
masigche 151a 
massé 132b 
matcha, -èt 165a; matchète 231b; 

matchot 165a, 212b 
mâte, -a- 63a 
matelotte (fr.) 233b 
Mati-salè 293a 
mat ien (d`) 336a 
maudrin 70a 
maurugru 214a 
maute 63b 
mauvis 159a, 162a; m. d'eau 183b; 

m. d'or 113a; máv'Ié 163a 
mav'lète 179a 

| máye 14a 
mazadje 150b 

| mazéte 152a 
mazindje 150a; m. dès bos 178b- 

179a; mazindji 151b; mazingue 
150b; -guère 151b: -guier 378b; 
maz'randje, -indje 150b 

mébre 272b 
méd'cin... 295b, 299b, 311b, 338a 
médje-pire 257a 
mégne(s) 316a, 332a 
méle 163a 
méne, v. mègne 

| mère 17b; mère de loup 58a 
méré-aux-poules 196b 

` merle 159a, 163a; merle à plastron 
(fr.) 212a; merle d'eau (fr.) 212a 

mérpe 272b 
mérzel, v. méi reif 
MÉTÉOROLOGIE ` caille 208b, 209a; 
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H 

| 
| 
| | 
| 
| 

chouette 45b; coucou 188b: cra- | 

paud accoucheur 240ab; éphé- 
mère 337b; fils de la vierge 347b; 
grive l6la; gme 214a; limace 
359b; = mésange charbonnière 
152b; moucherons 308b; rainette 
236b; rouge-gorge 175b 

méteü d’ bricoles 367b 
meuéte 395b 

mézandje 150b 
méz reü 308b, 313b, 348a; mézuréte 

313b 
mic-mac 270b 
micharéne 327a 
miche-mote 269b 
michoréne 96b 
miéle 163a; miérlár, 
mies (afr.) 317b 
migne, v. mégne 
mike-moke 269b 
milé, -er 278b 
mille-pattes 355b 
miloüde 399a 
mimiye d'awous' 291a 
MIMOLOGISMES: alouette 125b; bruant 

147ab; caille 208ab; hirondelle 
149a; loriot 114b; mésange char- 
bonnière 152b; pic 188b; pigeon 
ramier 204b; roitelet 179ab; rossi- 
gnol 173b; tourterelle 205b 

minè 278b; mine 315b, 316a, 337a 
minô 77b 
minouète 214b 
mirlär 163b 
mirtchéte 96a 
mirwór 396a 
mis” 317b; mis nádje 316a 
miserin 151ab 
misseron. 127b 
mitch'roüle 96a 
mite 315a; mite dés pachis 316b 
mitiérne 91b 
miyóle (ind. pr. 3 ps.) 43b 
miyot de poules 197a 
miz'réte ` 95b; — miz'rogne 

miz'wéte 95b 
m'nüháde 28a 
mochèt 194b; mochéte 307a, 336b; 

mochon, v. mohon; moch'té, -er 
278b 

módré 63a 
mofioûle. -flühye 90a 
mohé 303b, 305a, 307a, 336a; 

mohét 194b, 303b, 307a; mohét d’ 
wésses 199b; mohéte 306b, 336a 

moh'náde 215b 
mohon 18a, 127a 
mójonéte 394b 
moke 212b; -eüse (d') 180b 
mol 28b 
moldüse 261a 

-li, -lot 163b 

95a; 



móle 14b, 164b 
malin 3b; -nê 291b; -néye 91b 
molon, v. moulon 
molowe 261b 

mon-cüzin 305b 
moncale 92a; monceau 92a, 271a 
mongousse 64b 
mon.nèt 128a 
moln ni 244b, 249b, 252b, 

358a; mon.niére 291a 
monsieur 333b 
mont 92a; montant (d^) 123b 
monte (1) 32a 
moute (2) (ind. pr. 3 ps.) 406b, mon- 

ter 385a; -ture 393a 
mord- 48a; mordants (pl.) 65b 
moréte (d'aye) 181a 
morfélot 212b 
mórigru 214a 
mérmes (pl.) 49b 
morpéyon 331b 
mórt-ver 224a 

279a, 

mórtia 231b; mórtia-d'áne 335a; v. 
marteau 

mórticot... 49b, 291a; -kèr 30a; môr- | 
tin-gloriot 113a; mórtintin 291a; | 

i moünf 152b, 166b, 244b, 265b, 279a, v. martin 
morue 261b 
môs (pl.) 238a 
moske (awall.) 355a 
mosse 356a 
mastiye 242b, -téye 258b 
mote (1) 92a 
mote (2) 277b, 315a, 337b 
måte 63a 
motteux 166b 
mou 28b 
moucharenne 328a 
mouche 304b, 305a, (d) 276b; m. à | 

cul 299b; m. à feu 296a; m. à | 
l'oreille 327a; m. à queue 299b, | 
335b; m. al tchàr 339b; m. aux 
étrons 289a, m. d'étron 289a, 
338a; m. d'óné... 297b, 335b; m. 
de 24 heures 334a; m. de blé 
277b; m. de bœuf 299b; m. de 
bois 303b; m. de bon Dieu 290a; | 
m. de bren 338a; m. de cheval | 
274b, 289b, 297b, 335b; m. de dà 
276b; m. de flade 289a; m. de 
grain 277b; m, de mai 336a; m. 
de maréchal. 289b; m. de saint 
Laurent 290a; m. de Saint-Jean 
296a; m. de vache 299b; mouche- 
araigne 327a; moucheau 274b; 
mouchenière (L-d.) 127a; mouche- 
ron 127a, 305a, 307a, 317a, 336a; | 

194b; mouchet | 
aux souris, m. de colombs, m. de | 

moucher 127b, 

poules 197a; m. des souris 200a; 

í 
H 

| 
H 
i 

| 
| 

mouchette 305a, 307a, 317a, 336b; 
mouchette de bégó 335b; mou- 
chon 18a, 127b; mouchon a Ü 

culote 393b, mouchon blanc 
200a; mouchon d'ónia 137a (> El 
mouchon d'aunia, revue dialec- 

tale 137b); mouchon d' póré 
182b, 212a; mouchon-goré 129a; 
mouchoni — 376b; moucrinché 

303a, 307a 
moudrére d'agace, moudreü d'a. 

154a 
moufawe, -fioûle, -friole 90a 
mougne-brin 287b; mougne-viérs 

247b. mougneü d' piére 257a; 
mougneñ de poules 197a 

mouhale 90a 
mouhon 18a 

moukét 195a; v. mouchet 
moule, -lète 356a 

moulin 31b; mouliner (frm.) 93b; 
moulinéye 91b; moulon 284b, 
300b: moulon à queue 285b, 
338a; moulon blanc, moulon de 
labeür 285a; moulon de tchiyote 
338b; v. molon 

323b; moün'résse 152b, 283b 

| moürfélon 212b 
| mourloucu 338b 

| 
| 
| | 
H 
| 
| 
i 

| 
| 

| 
| 

| 

| 
i 

| 

| mourmoulète 356a 
| mourpion 331b 
| mouscron 303b 
| mouse-è-frant 333b 
i mouskét 194b 

| mousse-a-hòye 177b;  mousse-é- 

flade 287b; mousse-é-legni 177b; 
mousse-é-stron. 287a; v. muce-; 
moussèt 177b; mousséte 77b, 
367b, 381b, 384b; moussi 382b 

moustaye, -éye 66a, 98b 
moustique 304b, 305a, 307a 
moutchèt 195a; v. mouchet 
mout'li 372a, 377b 
moutwas' 66a 
mouvant (frm.) 395b; -vette (saint., 

aun.) 395b 
mouyeure 91b; -yf 93b 
mouz'ragne 95a 
môvi 161b; móvidr.. 118b, 161b, 

163a; môviète 123a 
mowe 393b 
môye, moyéte, -yine 92a 
muce-en-cul-de-cheval, muce-en- 

étron, muce-en-flade 287b; muce- 
en-l'arègne 327a; — muce-en- 
l'oreille ` 327a;  muce-en-pied 
339b; v. mousse- 

mucharéne 95a 
muche, muke 91a 

INDEX DES FORMES ROMANES - 

mulette 232b 
mut A 209a 
mullet (HGar.) 252h 
mulot 76b, 96a 
mur (d') 129a, 166b. 167b, 181a; 

muraille (d') 169a, 181a 
murlà 163b 
muset (atr.) 96b 
musicienne (f.) (d') 159b 
musuwè 96a 
mute 91a; muterne 91a, 271a 
muwète 393b 
muzarégne 95a 
müzener, -rer 46a 
muzéte 95a, -z'réte, -z'wète 95b 
mwanó 128a, -ot 128b 
mwert 394b 
mwérpéyon 331b 
mwért, v. mwürt 

mwin:nèt 127a, -nió 128a 
mwinre 244a 

nah'ter 178b 

najate 222a 
mise 82b 
nasse 409a 
neige (d') 132b 
népiére, népli,, 272a 
nerf 19b 
nésse 409a 
neûr (1) péheür 212a; neür poüle 

369b; neür-cou 265b; v. noir 
neür (2) 72b 
niche 92a; nicheresse 158b; nicheü 

160b 
nich'ron 99a 
nid 34a, 92a, 230a, 271b 
nièr von 99a 
niére-aux-poules 196b 
nijórde 222a 
nik' 34a 
nin 402a 
mir Con 98b 
nit' 34a 
nivaye, «yi, -vereau (dauph.) 132b 
niyå 271b, 313a; -yéye 34a, 313a 
n'mwazéle, -wé- 307b, 333a 
nochére (d') 181a 
noir (d') 129a, 145b, 152a, 157b. 

166b, 169a, 180a, 187a, 188a, 

265b, 269a, 287a; noir marteau 
150b; noir mouchon 212a; noire 
béte 325b; noire broke 383a; 
noire grive 163b; noire téte (d`) 
125a, 180b, 264b; — noir (s.m.) 
135b, 165b, 166a; — noire-queue 
137b; noire-téte 180b; noires- 

pattes 157b; — noiret 167a 
nonjarde 222a 
nór-ver 224a 
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nuit (d') 306b 
nüjórde 227a 
nur gon 99a 
nitte (dès twéts) 79a 
mër (1), v. noir 

nwáür (2) 72b 
nwarabàá 300a 
nwârmaye 336a 
nwér (1), v. noir 
nwér (2) 72b 
nwèr-goyèt 285a 

óbaléstrive, -baltriche 149b 
òbiye 232b; òblète 245b 
oche-queue/cul 118b 
och'gnót 171a; och'not d' sô 169b, 

173a 
odant 305b 
od? 288a 

œil d'agace 107b, 108ab; œil-de- 
perdrix 206a 

óftr'rise 273a 
ohé Vit 
oie sauvage 210a 
oiseau (d') 195b, 387a; oiseau de 

Ayèyire 189b; oiseau de la mort 
169a, 192b; oiseau de poules 
197a; oiseau de Saint-Martin 
199b; oiseau de toit 127b; oiseau- 
crapaud 184a 

olande 148b 
oléne 312a 
dlieü 283a 
óliyót 112b 
ól(ayuwere 123a 
ólumiére 113a 
ombre 252b. 259b 
Om con 402b 
ondion 319a 
andje 311a 
onène 311a 
onwévye 243a 
onzin 403a 
ór-ver 224a 
orage (d^) 307a, 336a 
oragne 340a 
arande 148a 
ordinaire (d^) 132a. 
ordoier (mfr.) 275a 
orélida 7 > = 
orégne 340b 
orimiéle 113a 
óritchi 149b 
òriyòtch.... 175b, 178a 
orlikéte 271b 
árlo(dye 291b, 348b; órlodji (1) 279b 
órlodji (2) 258a 
órmiéle 113a 
oronde 148a 
órtchi 149b 

| ortolan 147b 
orvet 224a 
os 25b 
òspiriye 273a 
osse-queue/cul 118a, osré-... 118b. 

152a 
| ótu 252a 
ouch-trac 165a 
oudelle 175a 
oühé, -hia 17a; ouk'li 137b; oüjé, 

-ja 17b; v. oiseau 
oüle (ind. pr. 3 ps.) 43a 
ouléne 312a 
oulote 191a 
ouloule (ind. pr. 3 ps.) 43a 
ounène 311a 
ourvéche 225a 
oupe (1) (d') I24b 
oupe (2), -pèle (ind. pr. 3 ps.) 43b 
oupéye (d^) 124b 
oupíres (ds-) (1.-d.) 59b 

oupó 192a 
oür-ver 224a 
our'con 99a 
oürdéyon 274a; ourdier (mfr) 275a; 

ourdi(yyon 274a, 301a 
ouréte 191b 
ourhüne 213b 
oüriqon 99a 
oüron 192a 
oûye (ind. pr. 3 ps.) 43b 
ouyéle 197b 
ouyète, ouyiye 192a 
oûzié 17b; v. oiseau 
avè 17h 
ôzin 402b 
ozié 17b; v. oiseau 

| 
i 

| 

| 
| 

i 
Ï 

| 

pá 386a 
pachi (d*) 180b 
pain d'agace, p. de coucou 188b 
pákéte 107b 
pale (d') 160a 
palète 246a 
pálion 309a; pal(iwole 310a 
panas 19b 
panier 394b 

i: pansá-colo (Fraize) 204a. 
panse, -séye 32b 
pápá-ladjo 291b 

| papa-lòl6 295a, 314b 
| pape 143b, 166a 
` pápele 291b 
| påpi 295a 
| papilâr, -pilion 310a; papillon 337b 
| papin 325b 
| papion 310a; pápion-laron 291b 
1 

| 
püpioüle 260b 
papivole, -piyon, -pouyéte, paravole 

310a 

JI IOUE DE LA WALTON — 

parents (pl.) (ard.) 308a 
parvole 310a, 337a 
pas-d'-lou 37 lab, 377a 
passante 160b; passe (tendre à la, 

aller à la) 376a; passéte 373b, 
382b; passeur d'eau 339a 

passon (1) 62b, 382b 
passon (2) 61b 
patärd 29b 
pate 19a 
pate du vatche 221b 
pâture (d`) 235a 
pavé (d') 124b, 311b 
pavion 309b; pávion d'ôr 291b 
páwér (1) 291b 
páwér (2) 293b 
pawion 309a 
payasse 252b 
paye-tès-dètes 208a 
pays (d`) 132a, 157b 
pazé de lacs 384b 
pé d' boutchi 29b 
péce 308b 
pèce 386a; pèce a l' hóye 387b 
péch- 400a 
péchá-é-lét 348b 
péche 401a; pécheur 183a; pécheur 

au roi (frm.) 184a 
péchon 130b 
pèhe 401a; péhe-védje, péheüte 

401b; péh'ré 183a; péh'réye 18b; 
péke 401a 

pékét 182a 
pelart (mir.) 311a 
pèle-mossè 153b 
pèlo (1) 311a 
péloü (2) 311a 
pélouzin 319b 
pèlvèdje 401b 
pémáye 143b 
pénas 19b, (d') 269b 
pénchon 130b 
péne 20a 
pénson (1) 130a 
pénson (2) 291b 
pépin (1) 23a 
pépin (2) 291a, 306b; pépin-martin 

291ab: pépinwé 293b, 306b 
pépion 23a 
pépioüle 231a 
perce-oréye (1) 327a 
pérce-oréye (2), pércholéye 259b 
pérgó 408b 
pércot 258a 
perdrix 205b, 208b: pérdró, -ot 206a 
père 14b; pére-malton 216a 
pérke 258a 
pértri 205b 
pèrvèdje 401b 
péskia 183a 



pèssat (Meiz) 382b 
pésson 130a, (d) 145b; v. pinson 
pétche (1) 158a 
pétche (2) 21b; pétchon 263b; péte 

21b; péter 38b, péter (si) 336a; 
pétion 21b, 274b; v. donner, laisser 

petit gris 139a 
pèt'lé (d') 157b; pér'lé ver 223b, 

224a 
pètote 406a 
pètri 205b 
peti 329b 
peütelé 160a 
peuwé 311b 
peüyeü 330b; pèw 329a; pèwieg 330b 
péwinck 145a; v. pie-wénke 
péwion 190b, 309b, péyon 310a 
péyon 331a 
peytseyrglo (mdauph.) 183b 
pi (1) 107b 
pi (2), dans pi-d'-fér 371b, 372a, 377b 
pi-dié 291b 
pic (épeiche), pic vert 186a 
pica, -cant 100b 
picète 371b 
pichali, -al'ri 271a; piche-a-lit 267b; 

piche-è-lét, picheá-o-lit 348b 
Dich nen, -ni 400b 
pichóde-à-lét 348b 
picon 316a; picot 21b, 100a, 277b. 

291b, 316a, (d') 99a 
picruéle (Valenciennes). picuelle 97b, 

picwéle 79a 
pie-wénke 145a, 155b 
piéce 215b 
pied 19b; pied de bon Dieu 298a; 

pied de diable 209b 
piège 371b, 372a, 377b 
pièrgò, -òme 408b 
piércot 258a 
piérdri 203b 
piérkin 128a 
piérot 27b, -rouke 127b 
pierre (d') 166b 
piésse (£.) 157a 
piétche 258a 
piètri(h) 205a 
pigeon (d), v. colomb 
pign! 49b; pign-pign 132b; pign ter 

49b, 132b; pigni 23b, 48b; 
pignon 23a 

piholéte 267b; pih'ran 267a 
pike 100a; pike-bois 186a; pike-fore 

187b; pike-massé 131b, 132a: 
pike-pà 185b; pikèt 386a; pikió 
100b; pikion 23a; 

pikri, «ile 96a 
pik'ran 23a, 101a, 305a, 307a. 316b. 

336b, 337b 
pik'irywèle 96a 

| pílà... 143b. 145a 
pilasté-queue 118b 

| pler 144b, 145a 
| pilièt 293b 
| pilot 143b 
| pimár, -áye 143a 
| pin rosti 406a 
| pinç- 48a; pince-oreille 327a; pince- 
| queue 233a 
| pinchon 130b, (d) 143b, pinchon 
` d'érbe 324b; pinch'ron 130b 
| pinçon 131a 
| pindant 382a 
pinjan (1) 130b 
pinjon (2) d' coulon 131b 
pinmáye 143b 
pinson 130a, (d) 132a; pinsoni, 

-nisse 132a; pins ron 130b 

pionte 130b. 145a 
piou 115a, 329a 

pipe 383b 
pipè-varlèt 291b 
pipéte 384a 
pipion, -pon 291b 
pip 'rile 96a 
piqu- 47b; pique-«béye» 187b; 

piqueron, v. pik'ron; piqueruelle 
97b 

pir'pon 291b 
pircá 408b 
pirlouwitch 125a 
piran 291b 
pirot 127b 
pirvole... 291b, 310a 
pisson 130b 
pistatchéye (f.) 158a 

pitche 258a; pitchète 259b 
pitchion 101a 

| pitelé 160a, 225a 
pit 291b 
pitri 205b 
piu 329a 
pivér 97b 
pivole 291b 
piwène 144a 
piwèye 291b 
piwitch 210a 
piye 107b 
piyi 38a 
piyóne 144a 
piy'rèsses (pL) 274a 
piy'wégue 144a 
plake 184b 
plan (en) 37b; planeré 211b 
plantchète 386a 
plat (d') 387ab; plat pou 332a: pla- 

tale 246a; plate 319a 
plate-piére 221b 

pione 130b, 144a, pionke, pionne, | 
| plukéte 305a, 307a, 336b; plukier 

pioûte (ind. pr. 3 ps.) 43b, Aer 193b | 
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platès mosses (pL) 356b, platia 

409a; platine 246a 
plèce 407a 
pleumivon 310b 
pléythe 215b 
pléy'rou 381b 
plikéte 305a, 307a, 336b 
plivan 381b 
plocon 277b, 316b 
plohi 196b, 215b 
plokéte 316b; ploki 317b; plokion 

316b; plok'ter 317b 
plomion 310b 
plonkeü 209b; plonk'ré 212a 
ploriéte 381b 
ploukéte 316b 
plouriou, plouyan, -vète. ployan, 

-yéte,  ploy'réte, = -ron, -rou 
381b 

(awall) 306a; 
307a, 336b 

plume 402b 
pluvi 409b 
pocon 316b 
poind- 48a 
pok'ron 316b 
pol(iwole... 291b, 310a 
pommier (d') 158a 
poncon 386a 
pond- 48a; pondant, -dion 101a; 

ponte 23b; pontia, -tion 101a 
poon de chief (anam.) 332a 
pope 314a 
pópinéte 153a 
pópion 310a 
popioüle 231a, 260b 
poplinéte 153b 
porc épic 100b 
poré 324b 
poser 385a 
potale (d) 129a 
potcha, -à 322a; potche-é-foüre, p.- 

mártin 322b, p.-potchi, potchète 
322b;  potchi.. 36b, 38b; 
potch'ta, -tà 322b 

póte (1) 19b 
póte (2) 23a 
pote 82b; poté (tendre au) 387b; 

potéle 82b, (d') 129b 
potier 166b 
pou 317a, 320a, 330a, 332a; pou 

avec une croix de fer 332a; pou 
de bois 354a; pou de con, pou de 
dos 332a 

pouce 308a 
poüde 369a 
pougnard 255b 
pougn'ter 38a 
poühéte, bett 408b 

pluk'ron 305a, 
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pouhhlot d' mér (Vosges) 355b 
poüjéte 408b 
poüle 369a 
poule d'eau 210a; p. d'or 290a; 

p. de bon Dieu 298a, 290a 
poulein de bois (lorr.) 188a 
poupá 314b; poupève 313a; pou- 

pioüle 231a 
pourcé d'éwe 245a; pourceau 353b; 

p. d'au bon Dieu 354a; p. d'Inde 
55b, 100b: p. de bois, p. de cave, 
p. de montagne, p. de mur, p. de 
quatre sous, p. de saint Antoine, 
p. sanglier 354a; p. sauvage 55b; 
pourchó d'ingue 56b 

poüre 369a; poüréye (à la) (l.-d.) 
369b 

pourvole 331a 
potissète 369b 
poutcha — 322a; — -tchéte 

poutch'tata, poutch'teñ 322 
poüte 192a; poñter 193b, (ind. pr. 3 

ps.) 45a 
pouyéte du bon Dieu 310a 
pouyeti 330b 
póvion...309b; p. d' nut 311b 
paye di bwès 213b; poyète 158b 
práy lou 381b 
pré (d') 123b, 129a. 147b, 235a, 

269a 
précheñ 279b 
préh/nire 391b 
prendre 38a; preneur (d'oiseaux) 

376b 
prétcheü, fé prétchi lès balowes 282b 
prihan 267a 
prih'nire 391b 
prike 258a 
prinche 279b 
privé 397a 
privi 408a 
próliéte 381b 
proye 196b; proyelét 195a 
p'tit kèrèye 178b; p'tit keür 117b; 

p'tit pére 111b; p'tit rous” 265a; 
p'tit rwe 175b. 

pu, H 329b 
puce 308b, 316b, 320a; puceron 

308b, 316b, 337a; pucéte 316b: 
puche 309b; . puchéte 316b; 
pucillon 317a 

püheü, püjéte 408b 
páló 330b 
punáje, -néje, -nése 319a 
pupu (fr) 211a 
puriau (d') 120b 
putó, -twè 69b 
pwènòje, -óte 319a 
pwice 308b 
pwindant 101b 

322b; 
b 

pwizète 408b 

quatre-dents 79a; quatre-piéce 225b, 
234b 

queue-de-poéle 153b 
quórt 282b 

rabatiscafieu 132a 
rabézi (sé) 84a 
rübier 238b 
rabó 237a 
rabodé, -bolét 238a 
rabórer (su) 84a 
râbozèt 238b 
racoyt 38a 
racuséte 110b 
rafréchan 283b 
ragne 226b 
rahe 101b 
rahi 303a 
rahi 39a 
raie 261b 
raine 228a, 234b; r. à queue 233a; r. 

córace 234b; r. côrète 234a, r. 
córnéte, t. dès courétes 234b, r. 
góréte 234a; r./grenouille de buis- 
sons, etc. 235a 

rakéte 382a, 409a 
rale 208b, 210a; râle de prés 145b; 

râle des genêts 213b; ralé 185b 
ráüléye 346a 
ramadjeitse (d^) 180b 
ramaye {aller à la) 364b, 376a 
ram'chant 227a 
ramelot 204b; rami, -ier 203a 
ram'neü d' bégasses 200b 
ramona, -neür 169a 
ram'ter 240b 
ranteüye 343b, rantue 345b 
rapéheü 183a; Jr 184a 
rapèl à cayes 209a; rapèle 393b; 

rapéleü 393b; rap'lant 393b; rap- 
peler 208b 

ras'satche 409a 
rascode, -coyi 38a 
rascwati 84a 
rascwéde 38a 
raskignol 171a; r. d'eau 147b; ras- 

kignoül 171a 
rassart (ard. 1264) 411a 

rat 76a, (d) 76b; rat bayär, rat bridé 
72b; rat de toit (fr.) 79a; rate (1) 
76a, 97b 

rate (2) (à r. de, etc.) 76b 
rater Tb; -teure 95b; ratiére 371a 
ratrèt 84a 
ravdche 409a; ravas (Bgòt.) 412a 
ravèt (fé r.) 240b 
raw'hi 74a; raw'hion 7Àb 
raw'tia 177a 

ráyi 38b 
razáde (à) 386b 
r'bate (la tenderie) 384b 
r'cóp' 3716 
r'couru (la tenderie) 384b 
r'dübeü 378b; -bléte 378b: -bö 

378b 
réchi 114b 
recoite (afr.) 83b 
recouatie (mouz.) 208b 
rècwètè (si) 84a 
reficher (se) 84a 
régnon 250b 
remettre (dans sa bóre) 83b, 84a; 

remis, remise 84a 
renarder 59b. 

| réne 228a; -néte 235a 
rengion (aliég.) 251b 
rére-aux-poules 196b 
rètchan 238a 
reule 283a 
reüse 409a, 412b; redise d'éstale 

412a 

révolé 36a 
réwer 315a 
rèy6 409a j 
réyon 250b, 259a 
rèzeli, -zwé (langue comme un) 217a 
r'glatit (ind. pr. 3 ps.) 297b 
ri (d') 257a 

richot (tendre au) 387b 

rièsse: 24b 
rihé 385b 
rik'lèt 177a 

rilion 263b 
rin.ne 228a; -nète 235a 
riole 113b 
ritchá, -ó 109b 
ritcholer 40b 
ritchórdadje, er 110b 
rit'lèt 177a 
rivèt (1) 379b 

rivèt (2) 380b 
rivète (à) 217b; rive 409a; riv'ter 

380b. -téye (ind. pr. 3: ps.) 411b; 
riv twåre 409a 

riyèsse 24b 
rizåde (tendre à la}, rizer 386b 
r'métou 84a 
road 59a, -dr 58a 
r'nédi 36a 
r'nó 59a 
r'nos (avoir les r. couverts) 61b 
roce, -cète 250a 
roche (1) 250a 
roche (2) (d^), rocher (d) 106b 
rochéte 250a 
roch'gnót 171a 
radje cok 238b; rodje-, v. rouge-; 

rodji 260a 



rogne 
222a. 226b 

roi d'eau 183b; roi-pécheur 183a 
rókét 239a 
rokia, rok tia 177a 
rólante (£.) (d^) 180b 
rom-do-dom! 240b 
roseau (d') 181a 

rosée (d') 362b 
roskignol, -gnoül 171a 
rosse 250b 
rossé... Bib, 143a, (d) 135a; rossé 

mohét 199a: rossé-cou 265a; ros- 
zéie 280b, 325b. (d) 155a; ros- 

sete du flade 157b; rossia bérton 
265b 

rossignol 171a, (d) 167b, 169a; ros- 
signolèt 171b; rossignot, -gnoü 
171a 

rotche de tchówe (1,-d.) 106a 
róté 177a 
rote 384b 
rotia burton 264a; rot'lét 177a 
rot'liye 384b 
roubègn 263b; roubiner 264b; rou- 

bion 263b 
roucha 81b 
rouchés-malétes 258b 
roudion 263b, 274b 
roudje-, v. rouge 
rouflau 319b 
rouge (d') 138a, 159b, 186b, 206b. 

269a, 359b, 362b; r.-bec 215b; r.- 
bonnet 186b; r.cou 173b; recul 
265a; reface, regave, r.-gueule 
173b; r-golé 174b; regorge 
173ab, 260a; r.-queue 166ab, r. 
queue/cul 167ab 

rougne 226b 
rouje-, v. rouge 
rouk'lèt 177a 
roum'té 239a 
roupe 313a 
rouquet, -in (frm.) 82a 
rousse (1) dans rousse-queue/cul 

167b, 265a 
rousse (2) 250a 
roussette (1) 157a, 

97b 
rousséte (2) 250a; rouss'léte 250b 

route (d') 124b 
routéla (Vaux) 132b 
roütia 177a 
routine, -tiner 95b 
rout'lét 177a 
roux 80a, (d') 181a 
rou'tia 177a; r6v" d'éwe 258a; royal 
(d 157a 

róye, v. harnais, péce 
réyi 38b 

325b, (d') 76b, 

222a, 226b, 283a; rognéte | 
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royinéte 222a 
rovó, ray'té 175b; ròy'té couroné 

178a; róy rélót 177a 
ròzé AG4b 

roziner 40b 
roz6 AGI b 
r'sóli 30b 
r'sórt 386a 
ruchoner 46b 
rüdi 45b 
rudion 263b 
ruisseau (d') 257a 
ruke AVIb 
rükiner 132b 
ruk'tware 409a 

Russie (d^) 132a 
riiti 45b, -tiau 46b; rot ier 132b 
rüt'lét 177a 

ruwáüde (aller à la) 364b 

rüye 382b 
rwa 260a; rwat let, -wé- 177a 

rwin.ne 229b 

r'wádion 319b 
r'wárdeü 366b 
rwit'lout 177b 

sababéle 296a 

sac 32a, 411b; s. à l'étron, s. au bren, 
s. aux cailloux, s. aux pierres 32a 

saférlike (langue de) 217b 
saglé 35b 
sáhons (pl.) 345a 
Saint-Jean (d') 283ab 
sakier 38a 

sak'lèt 32a, 394b 
salamande 227a 

salope (langue de) 217a 
säme 408b 

samer 46a 
sámon 254a; s. d' fontin.ne. 259b; 

sümoneüse 255a 

sam'rou 47b 

sanglé, -gli, -guier 55b 
sanseüwe 361a 
sansonét 115a 

sansoüde. -oüle 361a; -oüler 361b; 
-saüwe 360b; -ouwer 361b; -soüye 
360b; sansouyére (al) (1.-d.) 361b; 
sansowe 360a, sans'roüle 361a. 
-rówe 234b, 361a, sansüne, -sure, 
-surte, -sitye 361a; sanswéte 361b 

sarazin (langue de) 217a 
sartouye 257a 
sassônèt 117a 
satch 32a, 394b, 4092; v. sac 
sátche 137a 
satché, -èt 32a; -tchi 38a; -tchot 

32a: s. ô stron 32a 
satouille (Troye, chablis, HMarne) 

258a 
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sátrou 324a 
sauret 261b 
sauvage colomb 201b, 205b; s. din- 

don 214a; s. gade S3b; s. oie 

210a; s. pan 308a 
sauvèrdia (Lè) (revue dialectale) 

128b 
saux (d') 129a, 169b 
sdvadje, v. sauvage 
savant 398a 
sbarer 36b 
scarafone (it, mér.) 288a 
scarbote 286a 
scater 314b 
scimmia (it) 50b 
sclatit (ind. pr. 3 ps.) 297b 
sclifer 42a, sclu- Ala 
scoriot 225b, scorlot 224b 
scorpion 321b, 334a, 338a 
scoter 79b 
scotia 132a 
scoton 79b, 278a 
scourlou 225b 

scowitch 132a 
scrabot 242b 

screpion 321b 
scurieu, -rü 79a 
séc-béc 96a 
séglé, sé- 55a 
sépiéw (1) 117b 
sépiéw (2) 295b 

sérancer (fr.) 277a 
sére 378b 
sèri 75a 
serin mulet (frm) 211b; sérinéte 

393b 
serpent 216a; s. de haie 225b; 

serpent de verre 224a; sèrpète 
217a 

sêru 75a 
sèrvante 402b 
sét-trós 256a 
sètch (1) 321b, 394b 
sètch (2) dans sètch-bètch 96a 
sétchant 388b; -tchi 36b, 38a 
seüve (chevreuil à la) 53b 
severondel (agn.) 128b 
séyète 316b, 324a, 325b 
sézons (pl.) 345a 
siérfon 286a 
siérpint 216a 
sifflante 158b; siffler comme... 

164b; siffleuse 158b; siffler 41b 
sin(dye 50a 
singlé, -gli 55a, -glier 55b, -glin 55a, 

304b 
sin.néte 338a 
Sint-Ésprit (faire le) 123b; sint-már- 

tin 199b; sinte-catrine,. s.-catri- 
néie 290b; e mort, s.-terése 291a 



sisside 137b, 152a; sissifè 137b 
siye 394b 
siyèle, v. sévéte 
siyon 402b 
sizé 137a 
size, -er 137a 
Sizerai, sizerin (fr.) 137a; sizet 136b, 

166b, siz let, siz'rèt 137a 
skime 50b 
skiro 80a, rop 79b, -rou 79a 
skiter 110b 
sócouran 269b 
sofléte 368b 
sójons (pli 345a 
sóme 408b 
sômon 254a 
sone 239a 
sépikèt 323a 
sorcire 334a 
sori 74a, -ite 75a 
sórpéte 394b 
sot-dormant 72a, sor-dormard 72b 
sote agace 155b 
sôtèr, -têriô 322b; sótió 323a; 

sót leti d'août 323a; sótrale 323a; 
«tré 322b; -trike 323a; 
324a; -troüle, sórulia 323a 

sou-dormant 72a 
soufèle Ada 
xouke-e-front 333b; souki 335a 
sour 204b 
soüriciere 371a; souris 74, (d) 76b. 

97b; souris-volante 85b: sourire 
73a 

souwè 321b 
souwete 192a 
sOvèrdia 127b; sovronde 128b 
soyeñ 347b 
spatoáü 371a 
spéron 115b 
spèrvi 195a, -wf 196b 
spieuve 117a, 185b 
spinà 135b, 260a; -nète, -neás 260a; 
"spinoke 258a 
spins'ran 130b 
spirieu 79b, spiron 80a; spirou, -u 

79b (> fr. rég. spirou 80b) 
spita, d 322b; -ter 324a; spit'ré 

255b 
sploy'ran 381b 
sporon 115b 
SPOT ; étourneau 117b 
spo 185a 

-triker 

sprâwe 115b, spreuwe 117a, sprèwe ` 
115b, 163b, sprive, -we 115b 

sprok 261b 
sproüfler 160a 
sprouk lé (d^) 137b 
sproüs ler 160a 
sprouve 117a, -ouwe 115b 

sprouw'té 160a 
sprovon li5a, sprówe 115b, spro- 

won 115a 

spruve, -uwe 117a 
spüjéte 409a 
spuron 80a; 0 79b 
spwa 185a, spwè 118b, 170b, 185a 
státche 137b; statchète 180b 
stawon 303a 
stchèrdin 133a 
stèflè 48b 
steüle (d') 158a, 350b 
stikét 258b, 408a; stikion 23a, 101a 
stinde 385a 
stin, w 304a 
stitch- 48a; stitcha Ola; -tcheü 

215b; ach? 23b; -tehon 101a 
stokfés" 261b 
stok'häme 409a 
stomac' 32b 
strouwitch. 132a 
suce-cdyÓ 361b, suce-ti-deát 152b 
sufler 42a 
sür-bétch 96a 
suri, -u 75a 
suwète (1) 97b 
suwete (2), -yéte 192a 
swèsse, avoir là s., battre une s. 29b 

tababéle 296a 
tabaqueur (frm.) 286b 
taboulé (4°) 186b 
tachan, -on, tach'ran 62a 
Jade 374a 
ithon 302a 
taisson (fr.) 62a 
tak'lin 132a, 135b 
talade (Courtis.) 277a 
talu (langue à) 217b 
tanche 259a 
taon 264b, 274b. 301a, 306b; taon- 

ner 46a 
tape-as-moukes = 175b; ` tape-bois 

186a; taper (dèl tchás') 314a; 
taper foá 38b 

tarcèlèt 195a 

tarin 137a 
tarte potiére 166b 
tas 92a, 271a 
tasson 61a; tassonnière 62b 
tatche 137b, 181b 
taupe 76b, 77b, 90b; t brülante 

321b; taupe-grillon {fr} 322a; 
taupette 98ab; taupin 92a, 326b; 
-pinière 92a 

tavion 304a, tawon 302b 
tayant(-cousin) 335a 
tayon 302a 
tazi 223b 
Icha-uwer 44b 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE ` 

| 

` tchawe-souris.. 85a; 

tchabot 231b, 240b, 242a 
tchabote (d') 129a, 152a: tchabati, 

-irou 129a 

tchac 106b, 158a, 165a, 180b; 
tchac-márté 165a, tchac-tchac 
135b. 158b, 165a, 180b, 208b; 
tchacä 231b. 24la; ichavadèt 
3lla 

tchafó 311b 
tchagot 241a 
tchahüler 44b 
ichake-feu 296a; tehak'résse, tchak'- 

tévrésse 158b, -r(ilrèsse 106b, 
158b, 180b; -rece 408a 

tchake-souris 85a 
ichakelote 231b, tchaker | 233b; 

tchakèt 165a, 181b; -kète 165a, 
180ab 

tchákiran 190a 
tchalon 284a, 289b, 297b, 300b 
tchampin.ne 156a, 158a 
tchant- 40a, (ind. pr. 3 ps.) 44a 
tchanti 92a 
tchantré 321a, 326b 
tchaon 284a 
tchape 194b 
tchape-souris 85a 
tchapéle 382a 
tchâpin.ne 156a; tchépin.ne d'ahé- 

nire 137a 
tchapougni, -pouyi 39b 
tcharbote 286b 
tchardonét 133a, -don'réce 133b 
tcharpouyi 39b 
tchat-cornu, tchat-d'-maoüche, tehat- 

fò 189a 
tchat-souris 85a 
tchat-uwant 1892 
tchatcha 106b, 140b, 158b 
ichütche (d') 181b 
tchaiile, -üléye (nd. pr. ps.) 43b 
tchawe (1) 106a 
tchawe (2) Gnd. pr. 3 ps.) 43b 

a; fchawéte (1) 
106b 

tchawète (2) 192a, 214b 
tchawiye, tchaw'téye (ind. pr. 3 ps.) 

43b 
tchazéte 338b 
tché d^ téré, v. chien de terre 
tchèna 394b 

tchèrbinia 133a 
tchérboneüse (d') 152b 
tChérbont 133a 
tchérboniére (d`) 152b 
tchérbote 286b 
tchérdin, -dinia, -donèt, -doni 133a; 

don rét, -doun'réte 133b 
| tchèrète de saint Martin 291a; tch, 

de Namur 339a 



tchérpi 39b 
tchèruwi 166b 
tchèssetire, -eñte 402a 

tchèsté 271b 
tchét-d'-nut^ 189b 
tchétche 111b 
tchétché 137a, 140b 
ichetitche 137a, 180b, voix det 

137b 
tchévreñ 53a, -vrau 52b, 53b, -vrü 

53a 
tchèv'li 376b 
tchéwéte 106b 
ichèzète 338b 

ich fane, -féne 244a 
ich Gro 53a 
tchi-mórtin 2888 

tchic-tchac 165a, 208b 
tchif-tchaf 209b 
ichikéte 158b 
tchin-hayis! 269a 
tchin.wion 21b 

tchip 138b; tchipète 96a, 158b; 
tchip'ler 97a; tchip'rèsse | 96a, 
158b; -réte 96a; -röde 158b; 
-roüle 96a; tchip'ter 97a 

tchirawe 121a, 211a; tekirip 214b; 
tchirou 120b, 149b, 170b. 211a 

tchitch 215b 
tchivreü 53a, -vrou 52b, rů 53b 

tchiw-tchaw 212a 

tchocár 214b 
tchód-ichód 85b 
Ichóde-souris 85a 
tchòdroni 133a 
tchok 158b; tchok'ter 132a 

tcholèt 284a 
tchompin.ne 

158a 
tchôsse-souris 85a 
tchotcho 158b 
houk 188b; ichouke (aller à la) 

400b; tchouk'ser 132b 
tchoüler 44b 
tchoup'ser 132b 
tchouwéte 192a 
tchove 199a 
tchóve-souris 85a 
tchówe 106a 

ichówe-souris 85a 
ichowète 106b 
tchüle 43b 
tchunole 382a 
tchütch ter 1376 
tédon 382a 
téheü , téh'résse 348a 
teiche (anam.) 260b 
téléfone 308b 
tenderie 384b, 392a, (aller à la L. 

etc.) 374b; tendeur 374b, 395b; 

156a, tchóp(w)in.ne 
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tendre 374a, 404b; tendre (-deur) 
aux poissons 400b 

tène 3748 
téra (d') 129a 
tèrcèlèt 195a 

tére 92a 
tére-couzé 305b 
térére, -réye, -rier 82b 
tèrin, -rinét 137a; 

149b 

térliri 182a 
tèsson (1) 61b 
tésson (2) 63a 
tétard 233a 
tétche 137b, 181b 
téte de madame 233a; téte de raine 

-rinia 137a, 

233a; tête de verre 334a; réte- | 
lache (St- Victor) 234a 

iète-vache 221b, 226b; 
vache 221b, 226b, 361a 

teüle 313b, 343b, teüye 343b 
tèzi 223b 
tíbó 291b 
tibu 214b 

tiérne 92b 
tikèt 304b 

tilu 214b 
tinan 305a 
tinde 374a, 384b; aller à la finde 

374b; tindeü, v. tendeur: tindriye, 
v. tenderie 

tinke 259a 
tinki 376a, 385a 

tin.ne, tinre 374a 

tintche 259a 

tique 301a 
tirace 386b; tirant 386b 
tire-sàme 408b 

tirer 314b 
tisse 73b 
titch 147a 

titi 212b 
tiyau 31b 
tiyotik 178b 
tizi 223b 
toile d'araignée 342b 
toit (d^) 79a, 127ab, 128b, 1692; toit 

("moineau”) 129b 

toker 336a 
ton. 303a 
tonnerre (d') 336a 

lópe, -éte, -in, v. taup- 
tópiner 95b 
tórd-có 209b 
tórturéle 204b 
toáü-d'-có 170b 
toubatieu 286b 
toüle 343b 

toumalabéle 296a 
toumer freid mwért 336a 

tette de 
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toupe (d') 123a; toupéte (d) 124b; 
toup léye (f.) (d^) 152a, 153a 

tourtia 406a 
tourtouréle, tourtréle 204a 
toute-crüye 204b 
tratneau (frm.) 410b 
trainer le pénas 20b 
trake (aller à la) 364b 

trakéle 233b 
trakét 165a 

trama 410b, -ay 408b 
trape 369b. 371ab, 377a; map'lé 

377a 
travérse 388b 
trawe-pí 222a, 227a; 

222a, 227a, 257a 
traze-linwes 217b 
trênåt filèt 408b 
treüte 233a; -telé 254a 
treuye 354a 
trézéye 259b 
tribolét 29b 
tric-trac 165a 
trin,nò 408b 
trintchèt 217a 
tritch, -tcháde 158b 
trô, v. trou; tró d' mani (d') 129b; v. 

trou 
troglodite 177b 

troke (d') 158a 
trosse-queue/cul 118b, 205b 
trou 83a, 95b, (d') 106b, 129a; 

troue-oreille — 327a; — troue-pied 
234b, 338b: troue-pierre 256b 

troüle, -lé A08b 
troüte 253a 
trouver 38a 
truie de sanglier 56b 
trüle, -lé 408b 
trüte 253a 
trütrale 204a 
trwite 253a 
tu 144a 
tuer 314a 
tüle 343b 
turluréte 239b; turlute 123b; nolu- 

tutu 205a 
turturéle 204a 
tüter 205a 
tütrale 204a 
tutu 121b 
tüye 343b 
tward-cé 209b 
twat 129b; v. toit 
twèle 343b 

twétche-có 170b, 200b; twetch'roále 
213a 

twéye 343b 

trawe-pire 

` twitch 308a 
twite 253b 
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jé, «jé 17b 
üle (ind. pr. 3 ps.) 43a; alé 190b 
ulote 191b 
um con 402b 
ur'con 99a 
uréte 192a 
urle, -léye (ind. pr. 3 ps.) 43a 
urluléte 193a 
ustéyes (pl.) 393a 
ütik 169a, 213a, ütitch 169a 
üzió 17b 

vache d'Ardenne. v. d'or; v. de bon 
Dieu 290a 

vahul'mint 393a 
vaiche (Urim.) 223a; vaki 118b, 

347b 
vandwase 259a 
vané 21b, -nô 210a 
var-gozó 185b 
varlét 146b 
vüron 247a 
varon, -onáje 300b; -onè 302a 
vart pichiére 183b; vart-gozó 235a 
vatchète. 221b 
véch 362b; v. ver 
vècha, -chè, -cheti 692; véch'lotiére 

373b; wéchó 69a; vèchò des 
poules, — véchó-poules 196b; 
vécholtre 372a; ` véchon 69a; 
vechotiére 373b 

védje 389b, 401b; védje pèh'rèce 
402b. 

vehà, bo. -heli 69a 

velin 217a, 237b 
vèmion 285a 
vèni 217a, vénin 318b 
ver 285a 
ver 300b, 318b, 362ab; v. à feu 

296a; v. à queue 362b; v. blanc 
285a. 326b; v. cawé 224a; v. 
d'eau 257a; v. d'estomac 302b; v. 
de farine 278a, 326b; v. de fro- 
ment, v. de grain 278a; v. de 
rosée, v. de Saint-Jean 296a; v. de 
terre 362ab; v. (de vase) 406a; v. 
gayet, v. goyèt 285a, 295a; v. loû- 
dant, v. lühant, v. lüjant 295a; v. 
lumant, v. lisant, v. lwizant 295b 

verbouc 323b 
vérdasse 135b; verdé 184b, -dégn 

141b; verdi 140b; -diéle 141a, 
146b; -diére 141a, 146a; vérdin 
d'éwe 141b, 184b; vérdire 140b 

vérdjale 143a, 388b, 389b 
vérdjèlin, -djoléte. vèrjèlin, -jolét, 

-éte 142a 
vérmaye 336a; vermin 300b, 317a; 

v. du gram 278a; vermine 278a, 
317a 

| 
| 
1 

| 

i 

| 
! 
| 

| 

vèrmontan 141b 
vérmót 285a 
véron 247a 

vert (d') 140a, 146b, 187a, 188a: 
vert bouc 323b, 406b; vért gabe- | 
lou 23Sa; vèrt ma d'éwe 183b; 
vert pêcheur 183a; verte raine/ 
grenouille 234b; — vert (s.m.) 
140b; — vert-de-gris 297b; vert- 
golé 147b 

veryf 408b 
verza (it) 142b; vérzélin 142a; ver- 

zellino GU) 142a 
vèrzin 143b 

| vete-ét-moréte 121b, 181a; venr- 
délót 142a 

vévrou 408b 
vi, v, vieux; vi charabá 217a 
vi-scadia 132a 
vicha, -à, -ô 69b 
vidieii 132a 
vie, v. vieux 

vié-goyér 285a 
vich 362b; v. ver 
viémon 278a, 285a, 362b 
viér, -é-, -é- 362a; v. ver 
Vierge (d') 345b; Vierge-fil 347a 
viérmé 278b; viérmin 37a 
vieux 36a 
vignoble 158a 
viha, -a, -heti 69a 
vilin 237b 
vindwèse 259a 
violon 274a 

vipére 217a 
virdju 385b 
virgineau 143a 
virvi, vivrou 408b 
vive trüte 254b 
viin (Calv.) 237b; v'nin 317a 

volant (d”) 269b; v. crapaud, v. rabó 
184a; vólar 393b; voler à. Sint 
Esprit 195b; volire 391b; volyole 
310b 

vôye de lacs 384b 
vüde 36a; -dí 278b 
vulvre (aliég.) 217a 
vwide 36a 

wachóle 394b 
wide-vatches 118b 
wüdion 318b, wágnon 319a 
wáladje, -ler (aller) 376a 
wan(d) 319b; -dion.. 304b, 318b 
wap'riye, -pire 272b 
waraba 300b, -bé, -ô... 300a, 284a, 

300a, warbä, -é 300a, -bia 256b, 
-(Dbá. 300a, 314a; warbò à queue 
338a 

warmaye 299b, 336a 

warobé 300a 
waspélire 273a; -piére 272a; -p'li, 

-p'riye 272b 
watch-waich 158b 
wazió 17b 
wéleüse, -litche 348b; wèl led 308b, 

348b 
wéne 259a 
wénke (d') 155b 
wèpier, -piére 272a 
wérabó 300a, wérbá 300a, 304b, 

bé, -bia, -bô 256b, 284a, 300a 
wérleit 348b 
wèrmaye 336a, 406b 
wéron 247a 
wèspèli 272b; «pi 272a; -pél'rfye 

273a; -pire 272a; wéspi(y)ant 
225b, 244a, 273b; -piv'rive 265b, 
273a; -wèsp'riye 272b; wèss'lire 
273a 

wèvrou 408b 
wi oup! 193b 
wicha, -à 69b 
wide 36a 
wign 45à; wigne-trac 165a 
wiha, -d, -heü 60b 
wiltrope 165b, 170b 
windion 319a 
win.ne 245b 
wivretis 219b 
wivrou 408b 
wiwe 192a 
wiyóle 197b 
wiy'ter 193b, (ind. pr. 3 ps.) 43b 
wondion 319a 
wótu 252a 
woupe (1) 213à. 
woupe (2) (d') 153a 

xhime, xhyme 50b 
xhoûler 44a 

yèrnu 316a, 337a 
yeuve, yéve 81b 
yüte 394b 
yüve 81b 

zbrotchi 314b 
zinzin 305b, 307b 
zinzound 46b; -ner.., 45b, 306b 
zizi 3b 
tonzer 45b 
zoüler 45b, 304b; -lèdje 46b; zodlin 

303b; zoül'mint 46b; zoüyf 45b; 
zülant 46b; züler 45a; züner 45a; 
zün'ter 46b, züteler, -tener, -ter 
45a; -if 45a; züyer 45a 



ab oculis 397a 
abonnis188b, 411b 

accubare 210b 
accubitare 208b 

accusare 110b 
acerabulus 223a 
*acucella 244b 

*acucellus 244b (c.) 
acucula 48b (c.), 244a, 334b 
*aculeare 48b 

*aculeo 23a (c.), 23b (c.), 49a 

*acutiare 23b, 49a, 74a 
*adaciare 108a 
adaequare 84b 
Adèle 350b 
admordere 405a, 407a 

aequare 40b 
aer 37a, 335b 
*afannare 157a, 347a 
*affibulare 43b 
agaza 108a, 154ab 
ala 20a, 255b 
alarius 409b 
alauda 121a, 123a, 210b 
*alaudia 123a 
*albellus 246a, 233b (c.) 

albulus 246a 
albus 253a 
alekrukel 358b 
altus 95a 
amicabilis 399a 

amorosus 349b 
*anatolius 225a 
ancorago 255b 
angelus 311b 
anguilla 225b, 242b, 256b 
Antonius 355b 
appellare 209a, 395a 
applictum 28a 
apprehendere 399a 
*apprivatiare 398a 
aquare 315a 
araneus 341a, 344b, 412b 

arcuballista 150b (c.) 

arcus 150a, 254b 

Arduenna 160b, 292a 
*aresta, *arisca, arista 24a 
Amotu)ld 50a, 282b 
asinus 15a 
astella 412a 

auca 214a 
aucellus 18b 
auerhahn 213b (a.) 

augurium 347b 
augustus 324b 
aureolus 113a 
auricula 328a 
aurum 359b 
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baculum 402b 
badius 73b 
bald 276b 
ballare 123b, 281a 
*balma 83b, 95a 
*ban 37b 
Baptista 238a 
#barañ 261a 
barbus 261a 
batare 277b 
bau, bai 45a, 277b 
*baug 383b 
beccus 97ab, 145b, 187a (c.). 200b, 

211b, 214a, 255b, 288b, 319b, 
405b 

*beggen 210b, 211a, 255b 
bellus 67b 
bestia 52a, 13a. 281b, 298b, 326a, 

326b 
bib- 345b 
bibitio 407b 
*bikkil 345b 
bilanx 384a 

bilis 347a 
bimb- 215b, 275b 
bisacutus 281b 

*bisón 281b (c.), 301a, 324b 
bistia 52a 
*blank 245b 
“blao 167a 
*blaros 63b 

boksharing 261b 
*bora 84a 

borvo- 260b (c.) 

bos 145b, 272b, 301a 
*bosk- 81a, 188b. 80b (c.) 
*bótan 93a, 382b 
*bottia 272b 
*bovacea 39a, 84b, 272b 

boxhoren 261b 
| braca 197b, 395b 

*bragere 45a 
*bragulare 45b 
*brahsima 261a 

brak- 45b 
*brakko 365a 
*brammón 51b 

*brenno 108b 
*bretling 246b 
bricke 129b 
bridel 73b, 160a 
*brihhil 365b, 380b 
brittus 264a 
broccus 255a, 302b, 314b, 384a 

*brod 40a (c.), 47a (c.), 396b, 
brucus 197b, 211a 
brund- 47a 
brunna 225a, 397b 

INDEX ÉTYMOLOGIQUE — 

*bucco 53b, 82b 
bucina 31b 
buculus 47b, 51b 
Buhärä 143b 
bük 187b 
*buka 413a 
bulga 84a 
bulla 140b, 260b 
*burd- 264a 
burdo 264b 
“busk- 152a, 336a 
buteo 199b 
*butt 74b, 185a (c.), 238ab (GA 

241b, 242b 
butticula 153b 
butyrum 60b 
byrsa 314a, 411a 
caballarius 349a 

caballus 288b, 289a, 292a, 298b, 

324b 
| *caesellum 308a, 328b, 334b, 349b 

“calandra 277a 
calcéare, calceus 87a 
calere 285b 
calidus 85b 
Canariae (insulae) 211b 
cancer 155b 

canicula 311a, 314b 

canis 77b, 270b, 286b, 322a 

*cannabula 383b 
cantare 40a, 321b 

cantherius 95b 
cantio 117b 
capito 245a 
capoceus 241b, 242a 
cappa 282a, 392b 
capreolus 52b 
*captiare 39a, 118a, 326a, 363a, 

372b 
caput 241b 
carabus 326b 
carbo 152b 
cardinalis. 135b 
carduelis 135a, 133b (c.) 

carduus 135a, 282b 
Carolus 283a 
carpa 261a 
carpere 39b 
carruca 167a 
carrus 333b 
casa 339b 
cassanus 15a 
castellum 272b 
catellus 285b (c.) 
Catharina 292b, 326b 
cauda 82a, 118b (c), 123a, 153ab, 

169b, 234a, 244b 
*caudatus 225a 
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cavannus 85b, 107a, 189b, 190ab, | 

194a 
cavea 376b 
caveola 391b 
cavus 412b 
cenare. 164a 
*cer- 277a 
cervus 50a, 216b 
chorda 412a 
Ciconia 214b 
cippus 372b 
clarus 292h 
claudere: 154b, 214b; 355b 
clavis 152b 
clavus 234a, 349a 
clericus 170a 
cleta 256b, 411b 
*clodiu- 389b 
*coactire 83b, 208b, 314b 
coagulum 33a 
*cocina 368a 
cocuum 125a 
*cohortile 322b 
colaphus 334b 
coleus 188a 
collare 147b, 174b, 201a, 380b 
colligere 39a 
collocare 83a 
collum 174b, 380b 
*colobra 219a; colubra 213b, 219a, 

225b. 322b (c) 
columbus 203b 
commordere 398b 
conchyllium 357a 
confundere 39b 
consobrinus 306b 
consutor 292b, 208a, 322b, 349b 
consutrix 298a 
*consutura 292b, 298ab, 322b, 

334h, 349b 
cooperire 212b 
coopertorium. 231a 
cophinus 314a, 372b 
cor 178b, 188b 
coralium 269b 
Corduba 260a, 349a 
cornicula 103b (c.) 
cornu 111b, 213b 
cornutus 190a 
corrigia 244a, 245b, 270b 
cortina 387b 
corvus 103a 
corylus 235b (c.) 
cossus 277b 
crassus 355b 
craxantus 229b 
crepare 247b 
*crepicella 201a 
crieke 114b 
crine 155b 

*crodios 154b, 155a 
crux 388b 
crystallus 201a 
cubare 208b, 230b 
cuculus 188a 
cucuma 211a 
culex 308a 

*eulicinus 306b 
cultellus 334b 
culus 118b, 169b, 225b, 387b, 395b 
cunnus 215a, 332b 
cura 178b, 311b, 320a 
currere 225b 
*eutina 246b 
*daroth 23b (c.) 
“darnitu 376b 
desertum 37b 
deus 292a 
diabolus 288b, 311b, 335b 
docken 308a, 311b, 335a, 336a 
domesticus 398b (c.) 
domina 299a, 334b, 349b 
*domnicella 308a, 334b, 349b 
dormire 73a, 201a 
dorsum 49b 
draco 335b 
dulcis 28b 
durus 28b 
Engle 261b, 275a 
eradicare 39a 
Erasmus. 173a 
*ericio 99b 
ericius 98b (e) 
examen 47b 

excutere. 315a 
exire 114b 
expergiscere 362b 
faba 180a 
facere 170b, 212b 
facies 30b 
fagina 65b, 89b 
*fagina 64a (c.) 
*falcare 307b, 348b 
falle 372b 
*falwa 179b (c.) 
familiaris 398b 
fani 132b 
ferire 386b (c.) 
ferrum 195b 
ficatum 28a 
ficus 187a 
‘filum 341a, 346b, 349a, 384a 
finire 39a 
fla- 217b 
fla-uta 217b 
flado 118a 

flamma 178a 
Flandern 261b 
florere 121a, 300b 
*focilis 367a 

fodere 87 a (c.), 92b, 93b (c.), 322a 
“fodiculare, 93b 
fodita 92b 
folliculus 347a 
forare 187b, 326b 
forfex 328b 
formica 92b (c.), 267b, 271b, 272a 

(c.) 
formicare 268b (c.) 
frangere 132a 
frank 139a, 181b 
fraxinus 15a 
fri- 140a, 141b 
fricare 230b, 254a 
frictare 217b 
*frictiare 230b, 261a 
fritinnire 275b 
frixura 29a 
*fundiare 89b, 95a, 288b 
furca 275a, 328b, 373a, 384a 
*furicare. 153b, 412b 
fuscina 275a 
fustis 187a (c.), 393b 
futuere 39b. 
*gaba 30b, 174b, 217a 
*gaheis 296b 
gajus 110a 
galbinus 121a, 141b, 146b, 247b 
gallina 213b 
gard 298b 
*gard 214a 
garg- 31b, 33b, 357b 
gas- 146b 
gaudia 123b 
gaza'iri 146b 
geiss 32b, 324b, 350b 
genesta, genista 24a 
gernaet 229b 
geusiae 33b, 236b 
geweer 368b (a.) 
gib- 378b 
gigas 227b, 393b 
gigerium 32h (c.) 
Girard 11à 
glat 297b 
glis 73ab 
glocire 240a 
*glomiscellum 101b 
*glutem, gluten 389b 
glutinare 389b 
*gobia 249a 
gobius 246b, 248a (c.) 
god- 175a 
gracilis 129b 
graecus 156b, 160a 
grandis 308a 
granum 392b 
*grava 247a, 351b (c.) 
gredich 254a 
grillus 321b 



*gripan 39a, 130a, 211b, 378b 
*gris 140a, 304b 
grisilón 45b 
grus 214a 
gula 20a, 67b, 174b, 185a 
gulbia 249a (c.) 
gurges 174a 
ha- 161b 
*haf 404b, 409b 
hagedis 225a 
*hagja 270b, 382b 

*haid 254a (c.) 
*halón 344b 
*hamica 403b 
hamus 403b, 404a 
handeln 353b 
*handjan 48b 
hangsel 404a 
*hano 282b, 283a, 298b 

happ- 213a, 409b 
“hard 24b (c.) 
haring 261b 
“hart 389b 
harunda 147b 
hase 82b 
haspil 392a 
hau- 275b 
“hawa 306b 
heel 20b 
*Herle-King 261b 
*hernest 387a, 393a, 409a 

*hernódi 317b 
*hirpicare 39a, 388a 
hirundo 147b 

*hoddón 305b 
hoos 238b 
horologium 295a, 350b 
horten 275a (s.) 
hortulanus 147b 

hosa 238b 
*hotta 252b 
*hottisón 118b, 120a 

houtic 251b 

hrók 107b 

hu- 42b, 190b 
*hüba 182b (c.) 
*huccare 45a, 395a 
hui- 44b 
*hukila 193b 
hüle 192 
*hulftia 100b 
*hundinna 314b 
hup- 44b, 193b 
*hura 192b, 193a, 194b, 272b, 282a 

*hurslo 275b 
hüwela 192b 
Indes 56b, 214b 
indicare 315b 
ingenium 392a 
insula 14b 

inundare 37a 
jacere 83a, 84b 
Jacobus 111b, 214b 

Johannes 283a 
jol 131b, 135b, 178b. 187a, 212b. 

300b 
Joseph 111b, 137b, 140b 
jup- 44b 
jurare 350b 
juvenis 273b 
kak- 293a, 335a 
kalander 276b 
*kar- 277a 
*karantionos 277a 

“kòwa 44b (c.), 85h, 107a 

keerlijk 260b 
*ker- 277a 
kersey 261b 
kiedel 412b 
kievit 214b 

kinkhoest 359b 
klapp- 242b 
klikk- 240a 
klipp- 378b 
Kitz. 240a, 378b 
kok- 87b, 182a, 324a, 335b 

korli 214b 
kos 355a 
“kotta 410a 
krahe 103b 
krakk- 73b, 233b 
*krappa 185a, 237b, 326a 
*krawa 154ab, 351b 
*krebitja 350a 
kremaster 233b 
kriebelen 278a 
krikk- 210b, 240a, 321ab 
*krisan 40b, 161b, 188b, 321b, 351b 

kroef 101b 

*krók 306b, 404b 
krokk- 73b, 81b, 103b 
*kruppa 130a 
*krussjan 324b 

kruut 114b 
kwa- 33b, 103b, 240b 

kyu- 194a 
lacerta 223a 
“laip 36b 
lamina 383b 

lampreda 256a, 257b 
laqueare 380a 
laqueus 380a 
largus 246b 
latro 198b 
*latronare 198b 
lavare 147a 
Le Mans 204b 

lectus 83a, 231a 
lens 331a 
lepus 81a 
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*leuka 234a, 260b 

levare 210b 
ligamen 230b 
lignum 178b 
limax 359a 
linea 139b, 401b 
lineola 402a 
lineus 139b 
lingua 217b 
linum 139b, 141b, 182b 
*lobbón 199b 
longus 223a 
lork 239b (c.) 

lós 154b 
*lopr 65b 
*Jótja 234a 
lotta 260b 
lu- 240b, 310b 

lucere 296b 

lucius 261b 

*luggi 120a 
lui 314b 
luminare 297a, 359b 
lupus 56a, 58a, 63b, 77b. 286a. 

302a, 319b, 322a, 350a 

lur- 125b, 205a, 239b 
luridus 174b (c.), 304b 

*lusciniolus 169b, 171a 

lutra 59a 
*luttra, *luttrus 60a 

lux 65b, 376b 
lycisca 58a 
maew 114b, 163b, 164a (c.), 184b 

mage 52b 
magen 33a 
maghe 33a 
mago 33a 
“maisinga 151a 
makelire 233b (c.), 311b 

makk- 153b, 166a, 233b, 
245b, 335a 

malandria 264a, 277a 
*malha 31b 
malifatius. 273b 
malleus 184b, 200b 

mallot 263b (c.) 
malus 300b 
malva 179a 
manducare. 247b, 257b, 288b, 326a 

manere 160b 
manghüs 64b 
manicus 40b 
mantus 106a 
marasch 106b 
marculus 63b, 234a, 335a 
margarita 292b (c.); v. Marguerite 

margila 293a 
Marguerite 67b, 292b 
*marhskalk 121a, 167a, 170a, 269b. 

272a, 288a, 308a, 326b, 335b 

242b, 
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Maria 174b, 292b 
maritare 293a 
Markolf 67a (c.) 
marm- 174b, 337a 
*marbr- 63a 
Martinus 50a, 150b, 184a, 200b, 

289a, 208b, 350a 
martyrium 388a 
masculus 14a, 263b 
masticare 288b, 326a 
mataxa 132b 
mater 17b, 349b 
Mathilde 107 
Mathusalem 293b 
Maurus 182b 
maxilla 61b 
medicina 339a 
medus 317b 
*meina 77b (c.) 
*meisinga 151b, 378b 
mel 37b, 317a 
mensurare 349a 
merula 114a, 164a 
méspilus 353a 
meta 954 
miau- 45a, 199b, 214b 
mienje 316b, 317b, 332b 
*miltia 317b (c.) 
milvus 198b 
min- 214b 
minor 244a 
minutia 29b 
miseria 151b 
mistel 161a, 389b 
mite 315b 
mokk- 212b 
molere 93b, 285b, 301b, 339b 
molinarius 153b, 167a, 245a, 326a. 

358a ̀  
molinum 32a, 93b 
*moll 92b 
*molliare 93b 
mollis 28b, 93b 
monachus 128b 
monticellus 95a 
mordere 65b 
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